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niOCliiDBS DK LA SOClEXfi D'AGRICULTURE DU BAS-CANADA

VOL. 1. MONTREAL, JANVIER 184S. NO. 1.

A NOS LECTEURS.

La Societ6 d'Agriculture du Bas-Cana-

da avait resolu, par la dixieme clause do

scs statuts et r^glements, dc publier un

Journal d'Agriculture en langue frangai-

sc. Elle vient aujourd'hui donner suite a

sa resolution et faire appel au bon sens

cauadien. Elle presente a I'Agricultcur

du pays Ic moyen d'ameliorer son systeme

de culture, et en general de pouvoir pro-

liter dc toutes les decouvertes et inven-

tions en agriculture ; elle vient lui donner

le moyen d'augmenter son bien-etre et

d'accroitre ses reveuus et celui de son

pays ; elle a droit de s'attendre d'etre bien

Boutenue dans sa nouvelle. taplie, et elle

espc^re qu'elle n'aura pas en vain corapte

sur I'appui du Cauadien qui plus que tout

autrp doit,pour mille et mille raisons, s'at-

taclier a 1'Agriculture, coinme t Pemploi

lo plus honorable et le plus conforme k ses

raoeurs et a son g6nie.

La ?o?i6te d'Agriculture^ qui demande
en ce moment I'appui de toutes les classes

do la Societe, fat incorpor^e par un Acte

du Parlement Provincial dans le mois de

juillet dernier. C'est deja poiu: la masse

des Canadicns uno puissanto raison de

mettre la main d I'ocuvre de cctte Societe

que de la voir approuv^e par I'un des corps

les plus^rcspectables du pays, celui de nos

repr6sentants. Pour ceux a ^{ui cette raison

si forte no suffirait pas,nous transcrivons ici

la serie des priiicipaux objcts que cette
~ Societe d'Agriculture a en vue. Us ver-

ront tons que ce n'est pas dans le dessein

de s'enrichir elle-m6me, mais dans celui

seulement de procurer I'avancement agri-

cole du pays, que la Societe commence
aujourd'hui la publication du Jpurnal rf'jf-

gricuIture,'E\\cu,en eflet pour premier objet

** d'avancer I'interet, ou d'accroitre les

moycns dc toutes les classes dont I'Agri-

culture est I'occupatiou et la ressource, en

ani61iorant I'etat des terres cultivees geu6-

ralement, par une mcilleure m^thode de

dessechcment, par une culture plus judi-

cieuse du sol et un meillenr mode d'cn-

grais, pour quelquc recolte que ce soit ; eu

encourageant la cidture des plantes non-

velles dont I'introduction pent 6tre consi-

deree comme avantageusc ; en encoura-

geant le choix et I'amelioration des betes a

cornes et des moutons, et le soin de leiir

domier une bomie pature afin que le culti-

vateur en puisse rctirer un profit certain

et considerable, par viandes de boucherie,

laine, lait, beurrc et fromagc : enfin d'en-

courager les manufactures domestiques et

les inventions utiles applicablcs §l I'Agri-

culturc et aux fius de I'economie nirale."

Son seconU objet est " d'^tablir un Mu-

s6e d'Agriculture, pour 1'exposition et I'cn-

couragement des instruments dVigriculturc

les plus nouveaux et plus utiles a employer

et la collection des graincs ou semences,

racineSjhcrbcs, etc., sur lo plan dc ccux qui

sont 6tablis dans plusic^rs parties des lies

Britamiiques."

Ello a pour troisi^me objet " d'encoura-

gcr I'etablissement d'mie ou plusieurs Bi-

bliothdques d'Agriculture, afin de r^pandre

des prin«ii-)es sains et dos commissanoos
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utiles sur tons les sujets lies k PAgricul-

ture et a Peconomie rurale, dans toutcs

leurs branches, par le moyen d'un Journal

a bas prix et judicieusement redige, et de

publications periodiques.

Le quatrieme objet qu'elle se propose

est ^' I'etablissement d'un College d'Agri-

culture, pour Peducation et Pinstruction

des classes agricoles, autant que Ics cir-

constances le permettraient, sur le modele

de ceux qui existent en Angleteire ; et, s'il

n'etait pas possible de parvenir a ce but

iramediatement, de taclier de procurer I'e-

tablissement d'une ou plusieurs Ecoles

d'Agriculture, avec des fermes-modeles,

y attach6es, ou les jeunes gens puissent

^tre inities dans la theorie et la pratique

de PAgriculture, et oii I'on puisse faire des

experiences, ou mettre a Pepreuve des

modes nouveaux de dessechement, d'en-

grais, de culture de r6coltes diverses, de

m^me que quant a Peducation eta la nour-

riture des aniraaux de ferme, et a la con-

duite de la laiterie : le tout sous une sur-

veillance assez judicieuse pour que les 6ta-

blissements puissent, en toute probabilite,

subvenir a leurs propres depenses."

Son cinqui^me objet est de " maintenir

ime bonne intelligence avec toutes les Soci-

et6s d'Agriculture deComtes,n'ayant toutes

que le m^me but, le bien general, et d'of-

frir aux autres Societes, et d'en recevoir

r^ciproquement, toutes les suggestions, ou

tons les renseignements interessants, pro-

pres a avancer Pobjet que disent avoir en

vue tons ceux qui ont quelque rapport avec

les Societes d'Agriculture."

Enfin le sixeme objet qu'elle a en vue

est " d'obtenir des donn^es ou connaissan-

ces statistiques correctes, relativement a

PAgriculture du Bas-Canada du Bas-Cana-

da, et aux individus qui s'y emploient ; et

gen^ralement de faire tout ce qui pent 6tre

entrepris 16gitimement et convenablement

pour ameliorer PAgriculture du Bas-Cana-

da, et elever la position sociale des per-

sonnes dont elle fait Poccupation."

Apr6s un semblable expos6, il est im-

possible de douter des intentions de la So-

ciete d'Agriculture. Pour nous tons, Ca-

nadiens, il nous faut done prendre une re-

solution ferme, c'est celle de veiller avec

soin aux progr^s de PAgriculture et d'en-

courager toutes les ameliorations dans

cette branche. Pour lors, il nous est im-

possible de ne favoriser pas le succes d'une

entreprise aussi eminemment patriotique,

aussi avaatageuse sous le rapport materiel

que celle que fait en ce moment la Society

d'Agriculture du Bas-Canada. La raison

principale qui nous porte a croire que nos

compatriotes en general ne feront pas d6-

faut a une institution qui ne veut que leur

bien-etre et leur bonheur, c'est que nous

sommes certains que leurs convictions en

fait d'Agriculture sent bashes, comme elles

le doivent etre, sur la raison et la verite.

Nous ne croyons pas en effet que le plus

gi-and nombre d'entre eux regardent notre

climat comme trop rigoureux pour pouvoir

permettre des ameliorations dans notre

mode agricole. S'il en est quelques-uns

de nos compatriotes qui soutiennent une

pareille assertion, il nous faut les mettre

au nombre de ceux qui veulent tenir le

peuple du pays dans une position bien in-

ferieure a celle des autres peuples agrico-

les des deux mondes. Nous aimons a croi-

re, au contraire, que les Canadiens en g6-

n6ral regardent notre climat comme favo-

rable aux d6veloppements de PAgi-icultu-

re. II est bien vrai que, durant au moins

six mois, notre sol disparait sous une ^pais-

se couclie de neige et de glace, mais ce

n'est pas la un d6savantage ; c'est notre

rkkesse a nous. La terre a le temps de

se reposer, et au printemps elle est toute

prt^te a recevoir une abondante semence,

et a nous rendre a Pantonine une recolte

sinon superieure, au moins 6gal6 a cell©
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dcs pays les plus fertiles que I'on connais-

se. D'ailleurs, souvcnons-nous que notre

climat est tel que nous pouvons cultiver en

Canada les plantcs dcs pays Ics plus froids

et des pays les plus chauds.Presquc toutcs

les plantes peuvent recevoir cliez nous

l'hospitalit6, ct y prosperer aussi bien que

dans leur pays natal. C'est ici un avan-

tage immense et dcs plus rares, avantagc

dont nous devons tircr Ic plus grand profit

si nous ne voulons pas nous rendre bien

coupables.La terre,en efTetjUe nous est pas

donnee pour que nous la laissions se cou-

vrir de ronces et d'6pines ; elle nous est

donnee pour que nous la cultivions le mieux

possible^Gi que nous eh retirions le plus que

nous pouvons. Ceci est parfaitement juste
;

car, si nous ne cultivons pas, nous n'avons

rien pour nous nourrir et nous v6tir ; si

nous cultivons pen ou mal, nous n'aurons

que pen pour notre nourriture et nos ha-

bits ; enfin si nous cultivons beaucoup et

bien, nous aurons beaucoup pour nous, et

beaucoup pour les autres. Ce sol, en effet,

n'est pas notre propriete, a nous seuls
j

c'est la propriet6 du genre humain, qui de-

mand e que chacun des membres de la

grande famille des homraes cultive ce sol

de la manidre la plus avantageuse, non pas

a lui seul, mais a tons les membres de la

famille. D'ailleu.rs, il faut bien le remar-

quer, si une bonne culture profite a tous

les hommes, elle profite d'abord a celui qui

la fait. Cost pourquoi nos cultivateurs,

1^^
s'ils le veulent, peuvent doubler leurs re-

^k venus, doubler leurs richesses, doubler

leur bien-etre. Pour cela, il ne sera

.^_ pas necessaire de se livrer a un travail

I^P mille fois plus p6nible que celui auquel

lis se livrent. Non ; la seule chose qu'il

leur faut, c'est d'am61iorer leur systiime

d'agriculture, d'y faire des modifications,

\m_ ^^ P^^^^ atteindre cet objet, qu'ils pr^tent

1^^ leur appui k la Soci6t6 d'Agriculturc du

Bas-Canada qui n'a en vue que lour bien-

6tre et leur bonheur.

Nous avons une confiancc trop illimitee

dans le bon sens et I'intelligcnce dc nos

compatriotcs et dc tous nos compatriotes

pour doutcr un seul moment qu'ils puissent

n'encouragcr pas la publication que nous

leur presentons aujourd'hui. lis savent

trop bien ce que devra prouver Pappui

qu'ils donneront a ce Journal, pour refuser

de le patroniser. lis savent trop bien que,

si cet appui est faible, on dira d'eux :
" Ce

sent des gens qui ne veulent rien appren-

dre ;" ils savent aussi que si leur appui est

tout puissant, s'il est general dans le pays,

on pourra et I'on devra dire que le Cana-

dien ne meprise pas I'Education et surtout

I'Education AgTicole,qui est I'Education la

plus essentielle pour lui. Nos compatrio-

tes savent ainsi trop bien les consequences

que I'on tirera necessairement de I'encou-

ragement qu'ils donneront au Journal cfA-

griculture, pour n'y souscrire pas en masse.

Nous faisons un appel a tous les MM.
du Clerge du Bas-Canada. Nous leur di-

sons : Messieurs, vos efibrts ont toujours

tendu au bien-etre et au bonheur du peu-

ple ; vous savez qu'un bon systeme d'A-

griculturc est un moyen bien puissant et

bien fort pour procurer au peuple Canadien

ce bien-etre ct ce bonheur. Nous vous de-

mandoiis done aujourd'hui votre coopera-

tion dans I'oDuvre que commence la Socie-

te d'Agriculturc du Bas-Canada. Ce sent

des compatriotes que vous avez a servir
;

ce sent des compatriotes auxquels vous

pouvez donner la prosperite et la felicite

sur la terre, vous refuscrez-vous a I'appel

que nous vous faisons 1 II n'est pas de plus

beau patriotisme que celui-ci ; c'est le pa-

triotismc le plus direct, c'est le patriotis-

me le mieux entendu, c'est le patriotism©

le plus fructueux ! La Societe d'Agi'icul-

ture du Bas-Canada espere done que vous

pr6terez I'usage de votre parole pour en-
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gager les Canadiei^ ^ ouviir les yeiix siir

leiirs int6r6ts, les engager 4 s'abonner a

oelto publication, et k mettre k profit les

enseigncraents qu'elle renfermera."

Nous fa^'^ons un appel ^tous leshommes
instruits du pa;^;s, et surtout ^ ceux quo leur

position met plus ^ m^me d'cxercer une
plus grande influence sur les masses ; nous^

ne faisons pas un appel moins grand i la

Presse Canadienno, cette Presse qui pent

tout, si elle le veut. Nous leur disons k

tout :
*' Venez travailler k la bonne cause,

de PAm61io^ation de PAgiiculture dans no-

tre communa Patrie. Pr^tez tous votre in-

fluence, votre nom, votro parole, votre

exemple, vos richesses
j
pr6tez tout pour

cette grande (Euvre qui, si elle est bien

compiise, doit ^tre couronn6o des plus

grands succds, succ^s qui doivent en pre-

mier lieu et par-dessus tout profiter i notro

population et au pays en g6n6ral."

Compatriotes, qui que vous soyez, vous

ne refuserez pas de vous joindre i nous.

Car il ne pent ici exister de distinctions, de

rivalit^s, d'inimiti6s. C'est un sujct neu-

tre que PAgriculture, un sujet cependant

de premidre importance. Bt quiconque,

le pouvant et le devant, ne voudrait pas

apporter au soutien de cette CBUvre le se-

com-s do ses talents, de scs lumi^res, de

son influence et de ses richesses, celui-U

ne m^ritcrait pas d'etre appel 6 corapatrio-

te ; CO serait le pire citoyen possible, le

citoyen le plus dangereux, le citoyen le

plus inutile. Mais il n'en sera pas ainsi
;

tous travailleront avec nous ; tous montre-

ront quel cas Ton doit faire de I'avantage

do I'Agriculteur, quel sacrifices Pen doit

s'imposer pour am61iorer notre syst^me

agricole, quels avantages I'on doit retii-er

d'un bon ou d'un mauvais syst^mo d'Agri-

culture.

Enlinpious osons csperer que Ton ne nous

laissera pas travailler seula t la publication

de ce journal. Nous invitons tous les Ca-

nadiens instruits, les notables de chaque

paroisse a nous venir en aide, soit par des

sujets traites dans des communications, soit

par des faits cites, soit enfin par tout autro

moyen qu'ils jugeront k propos d'adopter.

II est du plus grand avantage pour attcindre

lo but desire que I'on comiaisse les exp6-

riences faites dans certaines localit6s, ces

am61iorations faites dans d'autres,en gen6-

ral tout ce qui pent intercsser PAgriculture

Canadieime. Ce n'est que par ce moyen
que Pon pourra jugcr pleinement des pro-

gr^s agricoles en Canada, et suivre les m6-
thodes nouvellement introduites et qui au-

ront donn6 les r^sultats les plus avanta-

geux sous tous les rapports ; ce n'est en un
mot que par ce moyen quo nous pourrons

attirer Pattention de I'Agriculteur du pays

sur des sujets du plus grand interet pour

iui, et propres t lui donner I'id^e de faire

chez lui CO que Pon fait ailleurs.

AVIS.

Nous adressons ce premier num^ro du
Journal d^Agriculture a tous les MM. du
Clerg6, et leur envoyons a chacun un cer-

tain nombre de copies de plus. La Soci6t6
d'Agriculture 6se esp6rer que ces Mes-
sieurs voudront bien une fois pour toutes
faire distribuer ces copies parmi lours pa-
roissiens, et nous envoyer au plus vite la
liste des personnes qui veulent devenir
abomies k ce joumal.C'est un service que la

Soci6t6 d'Agriculture esp^re voir MM. du
Clerge rendre aux Agriculteurs du pays.
Nous disons aux Agriculteurs, car le but
unique de cette Societe est do favoriser eu
Canada les d<^veloppements et Pam61iora-
tion de PAgriculture ; c'est done un acta
de patriotisme que la Societ6 demando
aux MM. du Clerg6 ; elle no scxa pas ro-

fus6e.

Ce journal, devant avoir uno grande cir-

culation, est bien propre k reoevoir des an-
nonces et de nombreuses annonces. Ces
anuonces seront inser6es a.ux taux ordinal-
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res dcs antrcs jonmanx dn Bos-Canada, ct

seront placecs soit Bur la dcriiidre feuillc

du journal soit snr unc feuillc s6par6c.

Ainsi nous sommcs certains que les pcr-

sonncs qui auront h. vcndrc quclqu'cmpla-
ccmcnt, quelquc tcrre, dcs animaux, dcs

instruments d'agriculturc, des dpiccrics,

dcs marchandiscs quelconques, etc., etc.,

etc., et qui desirent beaucoup d'encoura-

gcment, nc manqueront pas do faij*e ins6-

rcr unc annoncc dans lo Journal d"*Agri-
culture. Nous n'engagcons personue a

s'annonccr ; Ic public sait assez Pavantage
qui en r6sulte pour celui qui le fait, N^aii-

raojns si quclqu'un en doute, nous lui r6-

pondrons qu'il y a des gens qui sc sont cn-

richis, parce qu'ils sc sont annonc6s, qui

seraient dcmeures pauvres et inconnus,

s'ils n'eussent employ^ ce moyen efiicace

et sur.

Les annonces doivent ^tre envoydes et

parvenues k I'Editeur du Journal (TAgri-
culture avant lo 25 de chaque mois.

—

Af-
FRANCHIR !

(Voir la derni^re page.)

DE L'ORGANISATION
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EN FRANCE,

PAR J.-A. F A B R E.

Nous croyons devoir interesscr nos lec-

teurs en leur donnant I'appr^ciation d'un

nouveau systdme pour Penseignement

agricole en France. Cette appreciation est

PcEuvre do M. de Blanche, deja avanta-

geusement connu comme critique. Nous
nous sommcs pcrmis do retrancher une

partie de cet ecrit, parce que nous nc pen-

sons pas qu'elle puisse 6tre de quelque

utilittj a la masse de nos lecteurs. Nous at-

tirons leur attention neanmoins a Particle

tcl que nous le donnons, car jusqu'a un
certain point, il est appropri6 a notre situa-

tion agricole.

Le Memoire dc M. Fabre, pr6sent6 aux
deux Chaml)res avant la fin dc la session
dernidre, sc divise en deux parties: dans
la premiere, Pauteur signalc Petat languis-

?«nt dc la science agricole ; dans la socon-

de, il propose des mesurcs propres 4 fecon-

der unc l)ranchc si essentielle de nog con-
naissances. Les details du plan qu'il a
trac6 sont nombrcux ; mais son syst^me
pent sc reduire a deux moyens jirincipaux :

le premier serait la creation d'un vastc en-
scignemcnt th^orique de Pagriculture,ajou-

t6 a toutcs les etudes do la jeunesso ; lo se-

cond, Porga,uisation d'unc multitude do
fermcs-nioddles propres h. r6pandre,sur tou-
te P^tenduo du territoire, des lemons prati-

ques.

Nous comprenons assur^ment qu'une 6-

tude g6ncralc do Pagriculture,m61cG k tou-
te P^ducation, exercera.it a la longuc uno
iniiuence heureuso sur lo developpement
de notre richesse. Certains principes, de-
poses des la jeunessc dans Pesprit du cul-

tivateur, detourneraicnt d'avance scs idees

d'unc pratique vicieuse ou incomplete.
L'agriculture, comme tout art, so formulo
en quelques notions supericures, qui, com-
binees aveo Pinstmction commune, forme-
raient un appendice utile a P6tude de la

chimie, de la physique, de Phistoire natu-
relle. Grace a ces pr^coccs lemons, quel-
ques vocations speciales pourraient se d6-
velopper des P^cole primaire, d^s le colle-

ge, et un certain nombre d'hommes refle-

chis, arrivant plus tard a posseder le champ
patcrncl, auraient a C(Eur d'en corriger la

culture, s'ils la trouvaient en desaccord
avec les notions puisees dans leurs etudes.

Mais nous sommes d'avis que M. Fabre
exagere fort au-dcli de la mesure conve-
nable les consequences que poui'rait avoir

cet enseignement.

II propose k PEtat de porter, dans le plan
des etudes publiques,l'agriculture au m^-
me rang que la medecine, Ic droit, la theo-
logie. II va jusqu'a demandcr que des Fa-
cultis d^agriculture soient etablies, a Pins-
tar des autres Facultes, et il autoriserait au
budget une depense de pres d'un million
pour loger, nourrir, gratifier une nouvelle
centaine de directeurs, inspectcurs, profes-

seurs. Neanmoins, quelque effort que Pen
fasse, l'agriculture, consideree a I'etat de
la theorie, ne saurait fournir la matiere
d'un enseignement aussi vaste, aussi mul-
tiplie que celui des lettres, de la medecine

. ou dn droit. Aussi regardons-nous ce pre-
mier moyen comme pcupraticablc. Quant
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aux fermes-modcles, nous n'en disons pas
aiitant.

Scion nous, I'Etat, sans depasser ses

obligations, pourrait, devrait peut-etre pra-

ter son concours a la creation d'un certain

nombre do fermes-modtliles, seniles avec
discernenient sur I'etendue entidre du ter-

ritoire. Tel est le second moyen propose

par M. Fabre, qui adhere en cela au vceu
emis Pan dernier par le congres agricole

du centre de la France.

. Si certaines contrees sent soumises a

I'empire de la routine,c'est par I'effet d'une
certaine rusticite des esprits, plus facile a

modifier par I'exemple que par le discours.

Les fermes-ecoles, dans les pays dont nous
parlous, rendraient un double service : ce-

lui d'instruire directement les chefs d'ex-

ploitation, et probablement, a la longue,

celui d'ameliorer Fordre etabli dans la dis-

tribution du travail.

Dans certains pays, lefermage a long bail

est une pratique gene rale, et I'on ne sau-

rait dire a quel point ce systeme parait su-

perieur aux coutumes qui prevalent parmi
d'autr s populations a gricoles. S',d'un cote,

le fermage soustrait heureusernent la terre

a I'incurie du riche proprietaire, que ses

gouts, ses mceurs, quelquefois ses devoirs

retiennent loin des champs, ce n'est pas la

son unique avantage : il en a un autre, qui

est de placer au-dessus, mais pres du labou-

reur, un directeur toujours pr6sent, intelli-

gent et pei-sonnellement interesse a I'aug-

mentation du profit. Riche, on du moins
ais6, le fermier pent disposer dans sa jeu-

nesse d'une partie de son temps pour la

culture de son esprit. II a le loisir de s'ins-

truire, et il prendra facilement le goiit de
I'instruction qui pretera secours a sa fortu-

ne. Par ses ordres, sous son osil a tout ins-

tant vigilant, le laboureur emploiera ses

bras d'une maniere chaque jour plus lucra-

tive. De son c6te, ce laboureur, pauvre
paysan, attire par I'excellente paie que le

fermier sera en mesure de lui donner, de-

viendra plus volontiers le soldat d'une com-
pagnie disciplinee,sainement nourrie,chau-

dement v^tue, que de rester chetif volon-

taire de I'industrie, mangeant un pain noir

souvent trop court pour sa familie, et usant

ses forces dans un travail qu'il ne peut al-

leger par les jessources d'un vigoureux at-

telage et d'un instrument perfectionne.

L'erection 4'un certain nombre d'^coles

pratiques d'agriculture nous paraitrait dono
d'un liaut inter^t.Ces ecoles prepareraient

des generations nouvclles, non point de
simples manoBUvres, mais de regisseurs,

d'hommes d'affaires, de maitres-valets. Un
degre de plus de prevoyance et d'aptitude

erigerait plus tard ces maitres-valets en
fermiers, qui speculcraient a leur tour d'a-

pres leurs propres idees et aborderaient i

leurs propres risques d'honorableshasards.

Dans quelques pages de son court ou-

vrage, M. Fabre se plaint a bon droit de
I'etat de delaissement oii demeure Part do

cultiver, lorsque, par un abus desastreux

de nos institutions, la bureaucratic, I'ar-

deur d'occuper des places, est devemie
une sollicitude generale. L'effet d'un gou-

vernemcnt librc devrait etre de tourner

les esprits vers toutes les spheres ou leur

activite se deploierait avec le plus d'in-

dependance possible et le moins de detri-

ment pour le tresor public. La passion des

places est toute a la fois une source et un
instrument de corruption politique ; elle

est en meme temps un dommage enorme
pour Paccroissement de la production, pour
le developpement de notre richesse. A
combien d'epoques Phistoire ne montre-t-

elle pas cette convoitise des fonctions pu-

bliqucs tout a la fois comme un signe et

une cause de la decrepitude des societes ]

Guerissez par des institutions cette mala-
die, qui est un effet de la paresse unie a

Pamour d'un bien-etre enervant, et vous
aurez avive la fecondite du sol autant que
la morale publique. Ces idees sent un co-

rollaire naturel de quelques observations

habilement recijeillies par M. Fabre. Qu'il

en tienne compte dans Pexamen de son

propre systeme d'enseignement agricole, et

il reconnaitra peut-dtre, sur certains points,

la justesse de notre critipue, laquelle no
saurait d'ailleurs obscurcir Pincontestable

merite de son ou\T*age.

LA BETTEEAVE.
Avantages et emplois de la betterave.

Les avantagcs que presente la bettirave

sont maintenant demontres par la prospe-

rite irrecusable de nombreux 6tablissemens

ou Pon se livre avec le plus grand succes a

Pextraction du sucre que renferme sa ra-
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ciiie.Cette industrie,d'origine toute fran^ai-

.se, aprds avoir et6 d6daign6e a sa naissan-

ce, conspuee mcme par ics 6trangers, lan-

guissante alors que Ic siicre 6tait a un prix

exorbitant, prend, dopuis quelques annees,

un essor qui va toujours croissant, parce

que le perfcctionnement des procedes, les

conseils et la perseverance des homines
liabiles qui y voyaient une source de ri-

chcsse agricole, I'aplomb manufacturier
toujours si lent a s'acquerir dans une Indus-

trie nouvelle, y font actuellement trouver

a un grand nombre de fabriques des b6n6-
fices assures et considerables, malgre la

baisse des prix d'une denree devenue de
premiere necessite.

Le principal emploi de la betterave en
France est actuellement pour la confection

du Sucre ; cette branche d' Industrie donne
des profits immenses et les plus beaux r6-

sultats possibles.

Consideree comme nourriture du detail, la

betterave reunit de grands avantages, et

elle I'emporte dans beaucoup de circons-

tances si on la compare aux autres recoltes

qui peuvent occuper la m6me place qu'elle

dans les assolemens. Elle convient a une
plus grande variete de terrains, sa culture

est moins couteuse, elle est plus salubre

pour les bestiaux que la pomme de terre,

lorsque celle-ci est adrainistree crue ; com-
par6e aux carottes et aux navets, ses

avantages sent encore plus incontestables,

a cause des soins minutieux ou des chances
de perte qui s'ap})liquent a ces plantes

;

en outre, la betterave se conserve beau-
coup plus facilement, et, sous le rapport de
la faculte nutritive, les bonnes varietes

sent pen inferieures, a poids egal, aux pom-
mes de terre, et tres-superieures aux ca-

rottes et aux navets; aucune racine ne
favorise autant la formation de la chair et

de la gxaisse dans les animaux. De toutes

les racines que I'on cultive pour la nourri-

ture du betail, dit M. de Dombasle, il n'en
est done aucune dont la culture puisse se

g6neraliser avec plus d'avantages dans les

exploitations rurales, que la betterave.

Ajoutons cependant que divers faits et I'o-

pinion de beaucoup de praticiens semblent
prouver que c'est une nourriture pen con-
venable pour les vaches laitiercs qu'elle

cngraisse aux depens de la production du
lait. Au reste, on pent obvier k cet incon-

venient en donnant tivec les betteraves des

pommes de terre crues, et c'est peut-^tre la

maniere la plus avantageuse de faire con-

sommer ces dernieres a toute csp^ce de be-

tail.

Une destination encore pen connue de la

betterave, c'est Xd^, preparation d^une poudre
propre d remplacer le cafe, et qu'un grand
nombre de pcrsonnes ont trouv6e sup6rieu-

re au cafe de chicorec dont le debit est

tr6s-considerable

.

Pour le caf6 de betterave on se livre de-
ja a sa fabrication en pluSicurs endroits.Cet

usage fait trouver un emploi lucratif des
racines tr6s-petites et des bouts des gros-

ses betteraves.

L'emploi des feuilles' dc la betterave,

pour la nourriture des bestiaux et cette ol)-

servation que leur enlevement modere
n'empeche pas les racines de produire,ont
tent6 bien des cultivateurs. Mais il parait

certain que I'enldvement des feuilles, du-
rant la vegetation, altdre les qualites de la

plante et surtout diminue la proportion du
principe sucre. Jusqu'a des experiences
bien precises qui demontrent le contraire,

le cultivateur de betteraves pour la fabri-

cation du Sucre doit done s'interdire 1'en-
levement des feuilles pendant Fete ; mais
cet enlevement doit toujours avoir lieu au
moment de I'arrachement, et alors on pent
utiliser les feuilles en les faisant manger
par les vaches, les moutons, les pores.

La quantite qui se trouve alors disponi-

ble, dans une exploitation considerable, ne
pouvant etre consomme e, on pourrait en
former un fourrage vert sale, tres succu-
lent, en entassant les feuilles de betterave
dans des tonneaux, par couches alternati-

ves, avec du sel. Quand on ne les conser-

ve pas de la sorte, on les repand sur le sol

m^me qu'elles contribuent a engraisser.

—

Lorsqu'on cultive la betterave pour la nour-

riture des bestiaux, on doit alors sans

crainte profiter du fourrage toujours un peu
relachant que produit I'effeuillement.Cette
operation commence environ un mois ou
six semaincs avant la recolte, et pent se

r6peter tons les quinze jours ; on doit avoir

soin de n'enlever que les feuilles inferieu-

res qui s'abaissent vers la terre ; il est es-

sentiel de les casser net, sans laisser de
chicot, et a leur naissance sur la racine.
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LE CHANVRE.
Le'elmnvre est une des conqii^^tes les

plus utiles que nous ayons faites sur le re-

gne vegetal. Cette plante se cultive pour
sa filasse, dont on fabriquc les cordes et

cordages et les trois quarts des toiles em-
ployees dans Peconomie domcstique yet

dans les arts ; on la cultive aussi pour
riiuile contenue dans les graines que por-

tent les pieds femelles, cette plante 6tant

dioique on ayant les deux sexes suj des in-

dividus differens.

Usage du ckanvre.

Outre ses usages dans la lingerie, le chan-
vre trouvre encore un debouclie bien plus

considerable dans la corderie et la marine.

Aucune plante textile ne pent jusqu'a pre-

sent I'y remplacer pour la voilui'o et les

cordages.

On extrait de ses graines une huile em-
ployee a la peinturc, ^ I'^clairage, a la fa-

brication du savon, et propre a bcaucoup
d'autres usages. On en nourrit aussi les

oiseaux de basse-cour et de volidre. Elle

rend la ponte des poules plus b^tive et

plus abondante.

Terrain convenahle.

La culture du clianxTre int^resse tous les

pays maritimes.
Le chanvre demande une terre humidey

forte, argileuse, recouverte d'unc couche
d'humus tres-6paisse, ameublie pardepro-
fonds et frequens labours, fumfee par des

engrais substantiels et abondans. Lors-

que toutes ces conditions se trouvent reu-

nies, on pent le cultiver a perpetuit6 sur le

m6me sol, qu'il suffira de defonccr a labfe-

che et de fumer convenablement.
Si le terrain est trop humide^ on facilite

rabsorption des eaux par une addition de
sable et par des labours profonds ; on I'a-

mende avec du fumier pen ou point fer-

ment6, provenant des fientes de pores, de
brebis, de chevaux, avec des composts de

gazon et de cliaux, avec des matieres fe-

cales
;
pour donner de la compacite et de

la fraicheur a un sol calcaire ou sablonne%ix,

on emploie des fumiers tres-fcrmcntes et

consommes, composes de feuilles et de fien-

tes de b6tes a comes, de bones d'etangs,de

substances v^getales ct animalcs trds-p^-

trifi^eas.

S^mis : preparation.

On pent semer imm^diatement apres los

premieres gelees que le chanvre redoute
beaucoup. La graine est recouverte tres-

legerement avec des rateaux ou une herse
garnie d'epines. II est a propos de repan-
dre sur le semis des debris de la foug^re,
de la vieille paille, qui tiennent la surface
de la terre fraicho ct meuble, en prot6-

geant le jeunc plant. On repand aussi des
composts do bones bien consomm6es, mais
c'est une addition d' engrais qui ne remplit
pas aussi bien le but qu'on se propose.

Le ckoix de la semence est toujomrs une
condition de la bont6 des r6coltes ; il inline

particulidrement et d'une manidre remar-
quable sur celle du chanvre.

Lorsqu'^on veut avoir de la graine de qua-
lite supcrieurey on s6me plus clair, et on ar-

rache ensuite les plants les plus faibles, de
maniere a ce que ceux qui restent soient

espaces entre eux de 8 a 10 ponces et plus.

Les tiges grossissent davantage, 6tant

mieux expos6es an soleil ; elles deviennent
rameuses et portent plus de graines, mais
elles ne peuvent donner de filasse propre ^

6tre employee dans la corderie. II y a des
cultures speciales pour cet objet. La grai-

ne de la derni^re r6colte etant la seule qui
puisse germer, on ne conserve que la

cjjjiantite n^cessaire aux semailles de I'an-

nee ; il faut aussi que la graine soit chan-
gee souvent; autrement elle deg6nere.
La bonne graine doit 6tre nette, d'un grain

fonce, luisante, pcsante et bien nourrie.

Quantite de semence necessaire. On s^me
plus epais et plus tard dans les terres legd-

res et sablonneuses que dans les terres hu-
mJdcs et fortes ; on seme aussi beaucoup
plus 6pais ; lorsqu'on veut obtenir une fi-

lasse blonde, bien douce, facile a filer, avec
laquelle on fabrique ces belles toiles de
menage, qui pour la force et la duree sent

si superieures aux toiles de lin. On voit

done que la quantity de la semence depend
de I'emploi auquel on destine le chanvre,
et de La nature du terrain auquel on le

confie.

Soins d'^entretien,

II faut sarcler le plant deux fois, et arro-

ser memo si la s6cheresse 6 tail trop prolon-

gce. Quand on a sem6 tres-dru, le sarcla-

ge est inutile, parce que la plante crois-
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stint rapideraent, sos fciiillcs ont bient6t

reconvert la siiriacc du sol ct 6toufF6 les

lierbcs parasites ; mais ulors les labours

doivent 6trc plus prof"on ds, parcc que les

tiges etant tres-rai)procheos, les racincs nc

peuvent s'eteudre lateralement ; il I'aut

done, jxiur so bicn nourrir, qu'ellcs trou-

vent a pen6trer nne couche 6paisse de

terre v6gctalc. Lorsquc Ic plant est mo-
d6r6ment espac6, il donno d'autant plus de

filasse, dont la tenacit6 est d'autant plus

grande, qu'il a acquis plus comjil^tement

sa croissanco a Pair libre. Sa graine mu-
rit micux ct est iniiniment plus abon-

dunte.

Maladies ct remedes ; jplantes et animnux

nuisibles, moyens dPen preserver*

Queiquo bien couverte qu'ait et6 la grai-

ne, il nc faut pas la perdre de vue jusqu'a

ce qu'ellc soit entierement levee ; car les

aiseaux, et les pigeons surtout, en sent ex-

trdmement frlands. II faut les ei^ ecarter

souvent, soit par le bruit de quelques coups

de fusil, soit par des mannequins de paillc
;

il est bon de veiller aussi sur les mulots et

autres quadrup^des rongeurs*

De la recolte*

Pour recoUer le chanvre^ il faut saisir Pins
tant de sa maturit6. Si on tarde trop, il

pourrit ou devient ligneux, et, dans les

deux cas, il est impropre a la filature et au
tissage. Si on se hate de Parracher, on
n'obtient qu'une filasse dont les fils ont

peu de resistance, et la toile qu'on en fa-

brique s'use promptement.

L'epoque de la maturit6 est differente

pour les deux sexes. Le chanvre male est

mur lorsquc son pollen est dissipe et que
ses sommites jaunissent. Lorsqu'on Par-
rache, ont doit marcher dans les allees qui
separent les planches, afin de menager le

chanvre femelle, qui u'est mur qu'environ 6

semaines aprcsl© male.

All fur et a mcsure qu'on arrache le

chanvre, soit male, soit femelle, on le lie

enpetites bottes que Pon dresse en faisccaux.

Le male reste 3 ou 4 jours expos6 au so-

leil ; la Icmclle y demeure plus longteraps,

parce que la graine ach^ve ainsi de murir.
11 faut veiller a ce qu'elle ne soit pas de-
vor6e par les oiseaux qui en sent trcs-

friands. S'il pleut, les faisceaux doivent

etre deplac6s et retournes pour les fairc

sccher.

Pour extraire la graine, on frnppe nvec
des Ijattoirs sur les t6tes des bottes, ou bien
on les passe sur un gros peigne qui arrache
les sommites, qu'on pourrait m6me couper,

ainsi que les racines, sous un hache-paille.

Ensuitc les graines, enveloppees de Icur

calico ct mdlees avec des feuilles, etc.,

sent expos6(^s au soleil et vann^cs ou cri-

blces comme le ble. On les porte au gre-

nier, pour y 6tre 6tendues par couches tr^s-

minccs, et r6gulieremcnt remuees, de
crainto qu'elles ne s'6chaufFent. On salt

que toutes ces sortes de graines sent de dif-

ficile conservation, et qu'ellcs perdent
promptement, en s'cchauflUnt, Icur facult6

germinative. II faut aussi veiller aux sou-

ris. La bonne conservation des graines
dernande une extreme attention

;
quand

elles sent bien sechcs, on pent, au bout
d^m mois, les mettre dans des sacs ou dans
des tonneaux defences par un bout.

II est assez difficile de determiner exac-
tement le moment le plus convenable pour
Vextraction de P/iuile, a cause des diflerena

degres de maturite des graines, provenant
d'une memo recolte. Si on les porte trop

tot au moulin, on a moins d'huile ; trop

tard, il y a beaucoup de graine rancie qui
altere la bonne qualite de Phuile. 2 a 3
mois sent un bon terme moyen.

Lorsque le chanvre est converti c» taile d
voile par le premier producteur, sa culture

donne deux fois plus de benefices qu'au-
cune autre qui soit connue.

LES ASPERGES.
L'Asperge est une plante a racines viva-^

ces, c'est-a-dire qui ne perissent pas.

Dc la racine, qu'on nomme grifie ou pat-

te, naisscnt cliaque annee de nouvelles ti-

ges qui perissent a la fin de Pete : la con-
somniation de ces tiges, lorsqu'elles sent

jeunes et tendres et sortant de terre de
quelques pouces seulement, est 6norme
dans les villes ou on les vend par bottes

pour manger cuites a la sauce, ou coupees
en petits ])ois. Ainsi, un seul cultivateur

pres dc Londres, M.Bigg's, a souvent 40 ar-
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pent d'asperges, ct M. Edmond, pres de
Deptford, en cultive jusqu'a 80 arpents.Les
jardins de Mme Casimir Perrier, prds du
iDois de Boulogne, offriront bientot a Paris
les produits de plus de 20 arpens.

Toutes les variet^s d'asperges peuvent
^tre ramenees a deux : I'asperge verte ou
commune, et Pas perge qu'on appelle as-
perge de Hollande dont la tete est violatre

ou rouge atre.

La preparation du terrain, qui doit de
preference etre leger et sablonneux, mais
riche, a lieu de la maniere suivante qui
n'cst pas du reste indispensable, la culture

a plat et celle meme sur des planches plus
^levees que les sentiers, etant adoptees
dans plusieurs localites et sans doute pre-
ferables en raison de la nature et de la si-

tuation du terrain. Habituellement on di-

vise le terrain que I'on vent planter en as-

perges en planches d'une largeur de 4
pieds, separees par des inter\^alles de 2 a 3

pieds. On creuse les planches de 2 pieds,

et on y enterre une couche epaisse (jusqu'a

1 pied) de fumier de vache ou de cheval
avance dans sa decomposition, ou bien des
tourbes ou gazons consommes, des vases
et curures des mares et fosses, etc. Ces
engTais sent reconverts de 2 pouces de terre

bien legere sur laquelle on depose les grif-

fes ou plants d'asperges a 2 pieds les uns
des autres, et 1 pied du bord de la plan-

clie ; dans beaucoup de lieux on ne laisse

que de 15 a 18 pouces d'intervalle entre

les plants, et alors, au lieu de deux ran-

gees en damier. Les plants sont recon-

verts de 2 a 3 pouces.

Pendant les deux ou trois premieres an-
n6es de la plantation, on ne coupe point

les tiges d'asperges, la r^colte d'une seule

nuisant beaucoup a la grosseur des asper-

ges et a la duree du plant. Les soins d'en-

tretien consistent a arroser au besoin, et

sarcler. Vers la fin de Pete, on coupe et

on enleve les tiges seches ; et on recharge
ensuite les planches d'un ou deux pouces
de terre ou terreau.

Les monies soins sont continues pendant
les trois premieres annees ; lorsque le

temps do la r6colte des asperges est arri-

ve, les travaux se bornent a des sarclages,

et arrosements, s'il a lieu en ete ; a I'au-

tomne on ajoute quelques pouces de terre,

de terreau ou de court fumier j au printems

on donne un Ugcr labour ou crochetage h
la fourche, apres lequcl on recharge, si on
ne I'a pas fait a I'automne. En tons cas,

une fumure tons les 2 ou 3 ans, soit au
commencement, soit a la fin de I'hiver, est

indispensable pour maintenir I'abondance
et la beaut6 des produits qui, avec une cul-

ture bien entretenue, pourront continuer
pendant 20 ou 25 ans.

La recoltes des asperges n'est pas une
chose sans importance ; elle doit avoir le

soir ou le matin avant le lever du soleil.

Habituellement ou les coupe les plus prds
possible de I'oeillet de la racine avec un
long coutcau ; mais de cette maniere on
s'expose a couper la tete aj d'autres asper-

ges, ou a offenser les a3illets, et ainsi a leur

nuire, et meme a les faire perir. A Mar-
chiennes, ou les asperges ne sont recouver-
tes que de terres legeres, on degarnit I'as-

perge de terre, on la saisit en allongeant le

doigt jusqu'a la racine, ot d'un coup de poi-

gnet on la casse en la separant de I'cBillet

de la plante qu'on recouvre immediate-
ment de la terre deplacee.

Sous le rapport du produit, I'asperge pre-
sente I'inconvenient d'exiger une prepara-
tion du terrain dispendieuse, et, pendant 3
annees, de grands soins d'entretien qui ne
sont compenses par aucune recolte. Nean-
moins on pent dire que I'on confie alors i
la terre un capital dont les interets seront
fort elev^^s par la suite ; et, en second lieu,

pendant ces 3 annees, le terrain n'est pas
tout-a-fait perdu : on pent, sans inconve-
nient, cultiver sur les ados ou sentiers un
grand nombre de plantes utiles, telles que
Pois, Haricots, Lentilles, etc., et, m6me
dans les intervalles des plantes d'asperges,

dans les jardins on met encore de la salade.

Lorsque I'aspergiere est en plein rapi)ort,

on pent calculer que chaque plant pourra
donner a couper de 12 a 15 tiges grosses et

petites.

NOTICE SUR LA LESSIVE

DESTIiyfiE A PRfiSERVER LE BLfi DE SE3

DIVERSES MALADIES,

Composee, eprouveCy et commumquee par

M, de Morel Vinde, Pair de France.

Quelle que soit la quantity de blc que
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Von ait a preparer, il faiit que le baih soit

dans les proportions suivantes ; savoir : par

pinte d'cau, un gros et dcmi de vitriol bleu,

et une once de sol marin gris dc cuisine

ordinaire.

lo. Que pour 30 livres de bl6 environ, il

faut 2 pintes d'eau, 3 gros de vitriol bleu et

2 onces de scl marin
;

2o. Que pour 240 livres, il faut 16 pintes

d'eau, 3 onces de vitriol bleu et une livre

de sel marin
;

3o. Qu'en appliquant ces memos pro-

portions pour 360 livres, on trouvera qu'il

faut pour cette quantite de grains preparer

le bain comme il suit ; mettez dans un ba-

quet 24 pintes d'eau, faites-y dissoudre,

pendant 24 heures, quatre onces et demie
de vitriol bleu,et une livre et demie de sel

de cuisine commun
;
puis remuez et melez

cette preparation jusqu'a ce que le tout soit

bien dissous.

Moyen d^emploi de ce bain ainsi prepare.

Ayez a cote du baquet qui le contient 2

autres baquets, I'un vide et decouvert,

I'autre ayant pour couvercle un autre ba-

quet defence, mais garni par le bas de plu-

sieurs batons croises qui soutiennent un fort

canevas solidement attache ; mettez 120

livres de ble dans le baquet decouvert, puis

avec un vase de terre quelconque, prenez
de la preparation bien remuee a chaque
fois, et jetez-en sur le ble en assez grande
quantite pour qu'il soit convert en entier

de plus de 6 pouces du liquide. Laissez

ce ble pendant une heure au plus dans ce

bain, en le remnant frequemment avec un
grand ecumoir de bois, et a chaque fois ra-

massez les mauvais grains et toutes grai-

nailles ou ordures qui surnagent, et jetez-

les dans une grande terrine a c6te de vous
pour les bruler ensuite (car elles empoi-
sonneraictit les volailles) ; au bout d'une

heure laissez reposer, puis retirez le ble, et

a cet eftet prenez d'abord, autant que pos-

sible, du liquide que vous remettrez dans
le baquet od on I'a compose, puis avec I'e-

cumoir de bois portez le ble sur le canevas,
formant une sorte de tannis dans I'autre

baquet ; laissez-le bien egoutter, apres

quoi vous I'etendrez et remuerez pour le

s6cher.

Recommeucez avec la m6me prepara-

tion et a deux fois, pour les 240 autres li-

vres.

Cette premiere preparation suffira pour

les 360 livres entier, mais ne serait plus

assez forte pour les suivantes.

Si vous aviez un plus grand nombre de
livres, il faudrait traitor chaque 360 livres

s6parement, en faisant pour chacune la

preparation ci-dessus dite.

Vous pourriez aussi, dans ce c^s, faire

I'operation plus vite, en immergeant 17

livres de ble a la fois, si la grandeur de vos

baquets le permettait.

On ne saurait recommander la plus ex-
treme prudence dans I'emploi de cette pre-

paration, dont il faut Jeter tons les residus

dans les latrines. Elle est au reste sans
le moindre inconvenient pour le semeur.

Si, dans I'execution des doses preceden-
tes, le liquide n'etait pas en assez grandes
quantites pour immerger le ble avec six

pouces au-dessus, vous I'augmenteriez, en
ajoutant toujours par chaque pinte d'eau
de plus im gros et demi de vitriol bleu et

une once de sel marin.

QUESTIONS AGRICOLES.

Question. Pour quel motif etablit-on

une distinction agricole entre I'agriculture

et I'economie rurale 1

Reponse. L'economie rurale est I'en-

semble des operations du cultivateur. L'a-

griculture proprement dite est Part de cul-

tiver la terre. L'economie du betail, par
exemple, tient plutot a I'economie rurale

qu'a I'agriculture, dans le sens le plus etroit

de ce dernier mot.

Q. Avez-vous remarqu6 que la chau-
me de sarrasin fasse enfler la t6te des mou-
tons?

R. J'ai remarqu6 un fait semblable
que j'ai attribue a la paille de sarrasin qiie

les betes avaient re9ue dans le ratelier.

Q. Si vous aviez de la liticre en abon-
dance, feriez-vous parquer les betes a laine

comme vous le faites ?

R. Non ; toutes les fois que je ne man-
que pas de paille, je prefere au parcage le

fumier que Ton fait a la bergerie.
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Q. Si le trifle atteignait la premiere
annee une ccrtaine hauteur, lequel parti

serait le plus sage, ou de le laisser sur pla-

ce, ou de le faucher, ou bien de le fairc pa-
turer 1

R. Je ne crois pas qu'il y ait un grand
inconvenient a faucher ou a paturer 16 g^-

rement le trefle, lorsqu'il a pris une grande
croissance la premiere annee ; cepcndant
je regarde comme preferable, pour la re-

colte de Pannee suivante, de la laisser sans

y toucher.

Q. Un ai^tour, a la suite de diverses ex-
periences, donne la preference aux che-
vaux sur les bceufs, et aussi aux vaches sur
les derniers.

II dit que Pop6ration qui, faite avec des
chevaux, couterait 3 francs, faite avec des
bosufs, en coiate plus de 4 francs, et que
celle qui, faite par des xihevaux couterait 3

francs, faite par des vaches n'en coute
qu'environ 2 francs et 15 sous

;
que le lait

de la vache ne diminue pas au-dela d'un
huitieme, lorsqu'elle n'est emplo^^ee cha-
que jour que pendant la demi-journ^e, et

d'environ le double, lorsqu^elle est attelee;

que le lait reprend son abondance ordinaire

au repos
;
que la force moyenne de la va-

che est a cell© du boeuf au moins comme 2
est a 3.

R. n mo semble qu'il y a, dans les cal-

culs de cet auteur, de I'exageration en fa-

veur des chevaux centre les bceufs. Je
crois avec lui que le travail execut6 par
les vaches est le plus economique de tous,

lorsque cette operation est bien conduite.
Cependant, pour le labourage, il est neces-
saire d'avoir des vaches cFune tres-forte

race, si I'on ne veut pas perdre Pavantage
de n'atteler la charrue que d'une paire de
b^tes, afin de n'avoir besoin que d'un seul

homme. Un inconvenient asscz grave de
Pattelage des vaches, c'est que, chacune
ne travaillant pas continuellcment, on ne
pent 6viter qu'elles changent souvent de
main, tandis qu'avec les bceufs chaque va-
let, ayant sa paire d'animaux a soigner et

a conduirc, les b6tes et le travail s'en trou-

vent beaucoup miux.

Q. Lorsqu'on veut mettre du colza (1)

repiqu6 sur uii trdfle, un seul labour Buffit-

il, ou bien faut-il en donner plusieurs.

R. Le colza pent tr^s-bien se repiquer

s?ur un trefle rompu et sur un seul labour,

pourvu que le terrain soit bien meuble. Si

I'on voulait donner plusieurs labours, il

faudrait sacrifier la seconde coupe du trd-

fle, et il serait tr^s-douteux que cela fut

profitable.

Q. La nielle est-elle la mfimc maladie

que la carie (1) ? par quelle cause s'engen-

dre-t-elle ] par quel moyen peut-on s'en

garantir 1

R. Le mot nielle indique nno plante

nuisible aux recoltes ; il indique aussi,

dans le langage des personnes qui s'expli-

quent sans precision, une maladie qui est

tant6t la crise, tantot le charbon, en sorte

qu'il doit etre rejet6 dan3 cette derni^ro

signification.

Q. Pr6ferez-vous r^pandre les germed
d'brge sur des terres fortes et employer ie

tourteau d'huile (2) dans les terres 16g^-

res]

R. Ces deux espdces d'engrais produi-

sent indifferemmt do bona effets sur toua

les sols.

Q. Le parcage ne serait-il pas le meil-

leur moyen de fumer les pres dans lesquels

la solidite du sol en permettrait Pemploi I

quelle serait Pepoque la plus avantageuse
pour cette operation 1 I'amelioration se

soutiendrait-elle aussi longtemps que celle

du fumierl pour une superficie donnee,.

faudrait-il une plus grande quantity de
moutons pour la fumer que pour la par-

quer ]

R. Par le parcage il y a pcrte de fu-

mier. La fumure en couverture est plus

(1) Le colza est une espece de chou

sauvage tr^s-utile que Pen cultive en Flan-
dre ; sa graine fournit de I'huile d'eclaira-

ge ; ce qui reste sort a la nourriture des
bestiaux. Nous le ferons mieux connat-

tre dans un prochain numero.—(N. Edit.)

(1) La carie est la pourriture des bles.

—

(]N^ote de PEditeur.)

(2) Le tourteau d'huile est le gateau de
marc de colza ou de pavots, apres qu'on
en a extrait PhuUe.—(Not. de PEdit.)
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6oonomiquo et plus durable. Le parcage
no doit done ^tre employ6 que lorsqu'on
manque de paille.

Q. Faut-il v6tir les b^tcs k laine 1 quel
serait le v^tement le moins cher et le plus
solide ? cettc enveloppe ne nuirait-clle pas
a la sante de I'animal 1 quelle serait I'in-

fluence de ce v^tement sur la quantity et
la qualite do la laine ] I'augmentation du
prix qu'acquerrait la toison couvrirait-elle
la depcnse necessitee par cette operation 1

R. Cette pratique pent ^tre nuisible a
la sant6 do I'animal, surtout pendant les

fortes chalcurs. C'est une experience ten-
t6e plusieurs fois et toujours abandonn6e.

Q. Un autcur dit que lorsqu'une vache
enfle, on pent la sauver, en la faisant ren-
trer, en la couvrant, et en lui faisant ava-
ler une boutedle d'eau, dans laqucUe on
aurait fait fondro une livre et dcmie de
sel.

R. Le moyen qui paralt le plus assur6
contro Penflure, c'est I'ammoniaque (1) li-

quide, ^ la dose d'une cuilleree dans une
bouteille d'eau. Cependant le moyen que
je continue a employer, parce qu'il m'a
toujours tr^s-bien r^ussi, cousiste k faire
avaler k un ba3uf ou k une vaclio enflee,
une once de salp6tre d61ay6e dans un ver-
re d'eau-de-vie : on fait marcher ensuite
I'animal malade, mais on se garde bien de
le faire courir avec exc^s, comme on le

pratique quelquefois, co qui augmente
beaucoup la g6ne de la respiration.

Q. Faut-il lierser les c^r^ales quand
elles sent avanc^es dans Icur v6g6tation ?

R. Le hersage ayant pour but princi-
pal de faire aller les cereales, il doit 6tre
donn6 de bonne heuro, c'est-a-dire avant le

tallement, ou au moment ou il s'opdre: le
hersage tardif aurait I'inconvt^nient de
faire taller les plantes k une 6poque oii les
plantes ou les nouveaux 6pis n'auraient
plus le temps d'arriver k maturity.

Q. Pcut-on juger de I'epuisement du
sol par le poids de la recolte 1

R. Oui, ils ameliorent davajitage> lors-

(1) L'ammoniaque est ce que I'on ap-
pelle come de cerf^ un sel blanc que I'on se

.

procure chez les apothic|iires et les dro
g^iistes.—(Not. de I'Edit.)

que lo poids do la r6colte est plus consid6-

raple.

Q. Un auteur dit que les paturages de
quality inf6rieure peuvent s'ameliorer par
la plantation dcs arbres a fruits.

R. Cette assertion est certainement er-

ronec dans la plupart dcs circonstances, et

les arbres sont en general nuisibles aux pa-

turages, de memo qu'a toutes les autres re-

coltes que I'on fait croitre sous leur omlra-

Q. Un auteur dit que les glands et

les marrons sont pour les brebis un ali-

ment tres-nourrissant ; il les recommande
surtout pour les b6tes attaquees de pourri-

ture.

R. Le marron ct les glands, comme
aliments, sent trcs-nourrissants ; comme
substances astringentes (1), propres a ga-
rantir les betes a laine dc la pouiriture, cela
n'est pas aussi certain. II reste encore des
observations a faire pour decider parfaitc-

ment si les rem^des de cette classe con-
viennent dans cette maladie : d'apr^s mon
experience, je suis bien plutot dispose k
croire que ce n'est pas dans la classe des
aliments astringents, qu'il faut clicrcher le

preservatif centre la pourriture ; les ali-

ments substantiels, mais adoucissants, out
beaucoup mieux reussi.

Q. Un auteur dit :
" II est Evident que

la construction des horses doit dependre dc
la nature du sol : celles qui conviennent le

mieux pour une argile tcnace (2), ne peu-
vent pas 6tro adaptees a un sol sablouneux
et legcr."

Qu'en pensez-vous 1

R. II n'y a d'autres differences k met-
tro dans la construction, que la legerete

;

les horses pcsantes pour les terres fortes,

les herses leg^res pour les terres sablon-
neuscs : nous avons des horses de ces di-

verscs espdccs.

Q. L'arrachago des pommes de terre
doit-il se faire k la b^che ou a la char-
rue 1 L'operation ne serait-elle pas plus
6conomique et aussi bien faite avec la char-
rue qu'aveo la becho ou le bident 1

(1) Astringent vent diire " qui resserrc."
—(Not. de I'Edit.)

(2) Ai'gile n'est autre chose quQ la glai-
se, terre grasse.—(Not. de I'Edit.)
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R. Je pr^fdre J'arrachage i la b6-
che dans la plupart des cas ; le bident

pent etrc preferable dans les terres fortes.

Quant a I'arracliage a la cha.rue, I'expe-

rience piusicurs fois repetee m'a prouve
qii'il est impossible, par ce precede, d'evi-

ter de perdre beaiicoup de pommes de terre,

et qu'il Y a tres-peu d'economie pour la de-

pense de main-d'oBuvre, parce qu'il faut

presquc autant autant de temps pour amas-
ser les pommes de terre et chercher dans
la terre celles que la charnie n'a pas com-
pletement decouverte, que pour faire I'ar-

rachage a la beche.

Q. Dans les terres l^geres et sablon-

neuses, peut-on sans danger mettre le fu-

niicr de cheval et celui de bergerie en con-
tact imm6diat avec les plantes 1

R. Je ne vois pas comment on pent em-
ployer du fumier sansle mettre en contact

imm^diat avec les racines des plantes
;

quoiqu'il soit vrai, en general, que, lorsqu'on

a le choix, le fumier des betes acornes con-

vient plus particulierement aux sols legers

et sablomieux ; on pent cependant y em-
ployer, sans aucune crainte, celui de che-
vaux et de moutons, pourv^u qu'on ne le

mette pas en exces. Toute espece de fu-

mier, convenablement employe, produit de
bons effets dans tons les sois.

Q. Si on avait a choisir, ne devrait-on

preferer une ferme oii la terre serait legd-

re, et m^me sablonneuse, a une autre oH
clle serait argileuse.

R. Oui
;
pour la culture alterne (1), une

terre legere ou de consistance moyenne
est preferable ; cependant le plus avanta-
geux, dans une ferme, c'cst d'avoir une
partie en terres argileuscs et une partie en
terres leg^rcs, parce qu'ainsi on trouve le

moyen d'cxecuter les travaux de culture

dans les diverscs circonstances de tempera-
ture qui se presentcnt.

R. Les fermiers du Norfolk nc donnent
gueres qu'un labour aprds le sarrasin ; ils

repandent le fumier sur lechaume,sement
le froment sur le fumier et cnterrent le tout

a la cliarrue. Comment trouvez-vous cettc

pratique 1

R. Pour la semaillc du sarrasin, la terre

(1) Culture altcmc vcut dire qui n'est la

m^rae que tons les deux ans j une culture

que I'on varie.

a du toujours 6tre trds-ameublie ; ainsi un
labour suffit aprds cette recolte pour le fro-

ment. On pent enterrcr le fumier par ce

labour, si le sol en a besoin ; mais je pre-

fererais, dans beaucoup de cas, semer le

froment aprds le labour et Tenterrer a la

herse, parce qu'en I'enterrant sous raie on
ne pent donner qu'un labour tres-supcrfi-

ciel. Cependant, dans des sols, trds-leg6-

res, ce labour superfiel est preferable

pour la r Hussite du froment.

Q. Dans le Norfolk, lorsqu'on donne de
I'orge aux ciievaux, on la convertit en drd-

che, c'est-a-dire qu'on la fait tremper et

qu'ensuite on I'expose a Pair jusqu'a ce
qu'elle commence a germer : elle passe

dans cet etat pour moins ^cbauffante.

Cette methode serait-elle avantageuse 1

R. En general, les grains maltes (1)
passent pour 6tre plus nourrissants qu'avant
la germination, et il est probable que cette

preparation serait avantageuse, si elle n'e-

tait pas un peu embarrassante pour le cul-

tivateur.

R. Les fermiers du Norfolk'pretendent
qu'il est avantageux de marner (2) de nou-
veau au bout d'un certain nombre d'ann^es,
et ils disent, que dans ce cas il faut repan-
dre une quantity de marne plus considera-
ble que la premiere fois ; croyez-vous qu'il

y ait en effet de Pavantage a revenir au
marnage, et au bout de combien de temps
doit-on le faire 1 quel serait aussi le motif
pour lequel on devrait en rcpandre une
plus grande quantity 1

R. II n'est pas douteux qu'il ne faille

revenir au marnage au bout d'un certain
nombre d'annees ; mais il serait difficile

d'assigner le motif pour lequel le deuxieme
marnage devrait etre plus abondant que le

premier : au reste, les differences dans la

nature du sol et dans celle de la marne em-
ployee, font tellement varier les effets et la

duree du marnage, qu'on ne pent 6tablir
de regie g^nferale sur ce sujet. C'cst tou-
jours i'experience qui doit prononcer, pour
chaquc localite, pour chaque circonstance.

Q. Une fabrique de sucre de pommes
do terre offrirait-elle de grands benefices "?

Cc qui resterait serait-ii propre a la nourri-

(1) Malt6 veut dire germ6.

(2) La marne est une terre grasse qui
fertilise les terres.
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tare des bcstiaux? Poiirrait-on employer
ce Sucre pour am6Iiorer les vins 1

R. Le Sucre ou sirop se pr6parc a^-ec

la fecule (1) que I'on cxtrait des pom-
mes de tcrrc. Ce qui reste dc la fabrica-

tion de la fecule est propre a la nourriture

des bcstiaux, de memo que la pomme de
terre enti^re. La malit^re sucr^e que i'on

obtient ici, est tres-propre a am^liorer les

vins, dans les climats et les annees oii il y
a defaut de principe sucre dans le raisin,

comnie cela a iieu toutes les fois qu'il n'a

atteint sa complete maturity. Cette indus
trie serait fort bonne, en vue de la facilite

qu'il y a a exporter ce produit, et du prix
que I'on en pent obtenir.

Q. La cendre agit-elle de la mCme ma-
nidre que le platre 1 peut-on I'employer sur
le trefle, etc. ]

R. Non ; Paction de la cendre de bois

est tout-^-fait differente. Quelques tourbes
donnent par leur combustion une cendre qui
pent etre employee comme le platre.

Q. Quelle est votre opinion sur les la-

bours crois6s la oii la forme des cbamps
et la situation du sol permettraient de les

executor ? On les vante comme ameublis-
sant la terre, et detruisant le cliiendent plus

facilement et dans moins de temps qu'on
ne le ferait par les labours ordinaires.

R. Le labour croise prfesente une
grande utilite iorsqu'on emploi une charrue
iraparfaite : mais, lorsque toute la largeur
de la bande de terre est coup6e horizonta-
lement par le soc et bien retournee, les la-

bours croises presentent tres-peu d'utilite.

Les liersages donnes entre les labours pro-
duisent aussi le m^me effet que I'on pent
attendre des labours croises, en empdchant
que la charrue suive ensuite les monies
raies que dans le labour precedent.

Q. Vaudrait-il mieux semer aprds une
pluie, lorsque la terre est humide, ou faut-
il attendre jusqu'a ce que le sol soit res-

suy6 1

R. On ne pent semer dans un temps
trcs-humidc que dans les sols sablonneux.
Dans les sols argileux, il faut attendre que
la terre soit un pen ressuy^e pour toutes
les graines qui ont besoin d'etre enterrees,
soit a la herse, soit a I'extirpateur.

(1) Fecule est la partie farineus^^.

Q. Vaut-il mieux epandre le platre lors-

que les plantes couvrent deja un peu le sol,

ou lorsqu'elles commencent sculement i

paraitre 1

R. Lorsqu'elles commencent a couvrir

le sol ; en observant de ne pas platrer, Iors-

qu'on a encore des gelecs de printcmps a

craindrc.

Q. Pourqoi diminucr dans certains cas

la force d'attelage, lors meme que cette

force ne paraitrait pas suffisantg "?

L'automne dernier j'ai vu faire, une
apres-diuee, a trois boeufs, un ouvrage que
le matin quatre avaient do la peine a exe-

cutor.

R. C'est un fait que I'on observe sou-

vent dans les labours de terre argileuse,

pendant un temps humide, parce que, lors-

qu'il n'y a que trois betes, la terre n'est

pietinee que par une seule ; et la quatri^-

me augmente souvent plus la resistance

par le pietinement, qu'eile ne d^veloppe

de force par le tirage.

Q. Si un propri^taire imposait a son
fermier I'obligation de mettre tons les ans
sur les pres naturels une quantite determi-

nee de fumier, et lui interdisait de les

mettre en culture, le fermier peut-il, sans

perte, souscrire a ces conditions, surtout si

ces pros ne peuvent pas etre arroses a vo-
lonte ]

R. En principe general, le fumier est

employe d'une maniere plus profitable sur

les terrcs arables que sur les pres ; et les

prairies qui ont besoin de fumier pour pro-

duire une r^colte satisfaisante, devraient,

en bonne agriculture, etre rompnes.
Q. Le foin de trefle vaut-il autan tuo

celui de pres naturels, ou combien plus 1

R. Plusieurs savants en Agriculture

ont attribue au foin des prairies artificiel-

les une valour superieure au foin naturel

;

mais je crois que lorsqu'il est question du
foin de bonne prairie naturelle, cette opi-

nion n'est pas fondee. Je pense que dans
ce cas il y a au moins ^galite.

Q. A l'entr6e du printemps, doit-on

augmenter la ration des betes d'attelage 1

et pourquoi 1

R. II n'y a pas d'autres motifs d'aug-
mentcr la ration des animaux de travail,

que I 'augmentation de fatique qu'on leur

fait eprouver.



www.manaraa.com

16 XOURNAL D'AGMCULTUM:.

COllRESPONDANCE.

M.UEDITEUR,
M'interessant beaucoup k l'agricnlturc>

et pensant pouvoir etre utile a mes com-
patriotes, je prends la liberte de vous adres-

scr quelques details sur la culture des pa-

tates.

Je vous dirai qu'en 1846, je n'ai pas per-

du une seule patate, et je n'en ai pas

meme trouve une seule qui fut atteinte de
cette maladie, quoique je les eusse plantees

dans un terrain un peu bas et que I'eau

des pluies abondantes y eut sejour-

nee quelquefois jusqu'a deux jours de
Buite : en outre, j'avais 6te oblige de les

recolter de bien bonne lieure, et elles ont

eu a endurer plus d'un niois de grande clia-

leur, ce qui aurait du contribuer a les faire

pourrir dans la cave ; mais n'en a rien ete
;

elles se sont conservees jusqu'au printemps,

aussi saines que je les avals recoltees.

L'expedient dont il s'agit pour obtenir

ce resultat, consiste simplement dans ce qui

suit:

Au moment oii I'on est pr^t jL planter ses

patates, les trancher suivant 1' usage ; et

tandis qu' elles sont encore moites, les pas-

ser ou les rouler dans de bonne chaux pul-

veris6e,jusqu'a ce qu' elles soient bien blan-

ches, et les planter a 1'instant dans des sil-

lons fraicliement faits, ayant soin de les

couvrir aussitot do terre pour 6viter la ciiis-

6on qu'occasionnerait la chaux. Deux pots

de chaux peuvent suflire pour cinq minots

de patates ou germcs. Ou bien encore,

planter ses germes de patates, dans des

sillons aussi fraicliement faits, et les cou-

vrir d'un peu de bonne cendre avant de le

faire avec la terre : j'ai obtenu ainsi le

meme resultat.

J'ai aussi reraarqu6 que mes patates sont

sorties vite de terre, quo la tige en 6tait

belle et vigoureusc, les feuilles larges,

^paisses, d'un vert bien fonc6, et qu'elles

ont continue de croitrc ainsi, quoique ce

fut dans un terrain plus que mediocre.

Cette annee, IS^-T, n'ayant pas employe
les memos moycns, j'ai perdu toutes mes
patates : elles se sont gatoes dans la cave,

quoique je les aie recoltees assez tard et en

bon 6 tat, c'est-^-dire, sans en trouver une
seule qui filt attaquee de la maladie.

Je crois vraiment qu'on ne jxjurrait ob-

tenir un resultat aussi heureux que celui

dont je viens de parlor,si I'on suivaitla cou-

tume orduiaire qu'ont les habitants de faire

leurs sillons, d'y mettre leurs germes de
patates et de les couvrir de furaier avant
de Ic faire avec la terre : ou ce qui est la

m6me chose : planter ses patates stir le fu-

mier dans les sillons.

J'ai plante de bien des mani^rcs difTe-

rentes, et j'ai toujours remarque qii'il val-

lait mieux mettre le fumier sur la terre

apres avoir plante et convert ses patates a

une petite profondeur ; surtout dans un sol

sec ou sablonneux,
j
quand bien meme

on n'aurait que peu de fumier : la terre

se tient plus fraiche, ne se durcit point lors-

qu'elle est travaillee, le fumier se trouve

etre la ou croissent les patates : de plus, les

germes ne sont jamais echaudes, comme il

arrive souvent, lorsqu'ils sont poses sur ou
sues du fumier dans les sillons..

II est aussi tres-d-propos de n'encaver

ses patates que bien s6ches, et je considdre

cela comme d'une necessity absolue pour

les conserver bien saines et d'un bon gout.

En vous soumettant, monsieur I'Editeur,

ces petites remarques, j'ose compter sur

votre indulgence j esperant que le vrai

desir de me rendre utile sera une compen-
sation pour tout ce quo vous y trouvcrez

de defectueux.

J'ai I'honneur d'etre, avec respect,

Monsieur I'Editeur,

Votre trds-humble et ob6issant servit.,

L. B., I.

C6te St, Joseph, Paroisse

St. Eustacho, 22 d6o, 184)7.

Au commencement du mois de fevrier,

il doit y avoir sur le marche St. Paul a

Quebec une exposition de bestiaux et de

produits d'Agriculture, d'instruments ara-

toires, et d'objets de manufacture domes-
tique, ouverte aux Agriculteurs du district

de Quebec. II est offert bon nombre de

prix. Les Agricidteurs, qui le peuvent fa-

cilement, ne manqucront pas sans doute do

coucourir a cette exposition, ou au moins
' de s'y trouver pour y examiner de nou-

veaux iustnimonts, etc.
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PROCfiDfiS
DE LA

MONTREAL, JANVIER 1848.

LES AMENDEMENT3.
Un grand nombrc de nos lecteurs en

voyant ce mot " Amendemcnt," se disent

Bans doute qu'iis n'y entendent rien et

peut-^tre meme ont-ils la tentation de

toiirncr la page et de clierclier un article

plus comprehensible et plus amusant. Mais

nous esperons qu'iis voudront bien ne pren-

dre pas une resolution aussi soudaine et

aussi pen complaisante a notre 6gard

;

qu'iis nous 6coutent ; si nos raisons ne sent

pas bonnes, alors libre a eux de nous tour-

ner le dos. Nous voulons done leur dire

que nous n'entendons pas du tout employer

de grands termes, dcs termes scientifiques

qui ne seront compris que d'un petit nom-

bre ; nous entendons parler pour la grande

masse des lecteurs.Ainsi, si cc petit nombre

comprend les mots scientifiques il devra

a plus forte raison comprendre un langage

adapt6 a la grande masse dcs lecteurs Ca-

nadiens : d'oii nous voyons clairement

qu'il nous faut de toute necessito ne plus

employer le mot *' Amendements," sans

manquer d notre promesse, ou du moins en

donner la signification ; c'est ce dernier

parti que nous embrassons.

" Amender une terre," c'est lui ajouter

certaines substances, certaines» matieres

qui ont des qualitts propres a corriger les

dcfauts dc cette terre. Ainsi, par cxemple,

une terre que I'on cultive en seigle, en

pommes do terre et en bl6 noir, aura be-

soin d'etre amendee pour ^tre fertile; la ma-

ticre employ6o pour cet objet sera la chaux,

qui est un " Amendemcnt." Maintcnant

que I'ou sait ce que c'est qu'un Amende-
mcnt, nous ne craindrons plus d'cmployer

ce mot ; tous nos lecteurs nous comprcn-

dront.

Dire que le systeme des Amendements
est un des plus utiles en Agriculture, est

une Verite que plusieurs reconnaissent,

mais dont bien peu savent profiter. En
general parmi nous Canadiens, une terro

que nous recevons de nos pcres passe a nos

enfants, et de nos enfants a nos neveux, et

ne revolt aucun amendemcnt quelconque.

Chacun tache de retirer le plus possible de

son bien, ses enfants imitent leur pere, et

personne ne songe a rendre a leur terre ce

qu'il lui a ravi. On sait bien que la terre

n'est pas incpuisable, on a mille exemples

sous les yeux pour nous ie prouver et pour-

tant Ton ne fait rien pour y rem6dier.

Pourquoi cela ? Est-ce que par hasard I'on

aurait de I'apathie, du degout memo
pour des choscs qui touchent de si

pres % Est>ce que I'on scrait asscz egoiste,

est-ce que I'on aurait assez peu d'amour de
la patrie, pour ne penser pas k leguer a ses

enfants un hlcn fertile, capable d'en fairo

des citoycns aises et prop-res a rendre des

services a leur pays ? Non ; nous pensons

que le Canadien s'occupe assez de son

bicn-etre et du bien-etre de ceux qui doi-

vent lui succ6der, qu'il aime assez son pays,

pour ne negligcr pas le scul mo^^en de 16-

guer a ses enfants une propriete qui les

fasse vivre largement et honnutemcnt, par

la m6me un bon exemple a imiter, et le

souvenir d'un pere industrieux et bon ci^

toyen. Pourquoi done laissc-t-il ses terres

s'appauvrir sans y apporter de remede ? La
raison en est bien simple, c'est qu'il ne
connait pas le remede. Ce rem<}de que
nous ailons indiquer, personne sans dout©

n'en conteste Tutilite, la necessite. N6an-
moins pour que tout douto a ce sujet soit

lov6 nous aliens citer im fait que voici.
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En France, mi departemcnt (1) (le depar-

tement du Nord) depense chaque annee,

Bur les deux tiers des terres qu'il renferme,

la somme d'un million de francs, en chaux,

msa'ne, cendrcs de mer, cendres de tour-

be et de houille, etc. Aussi les recoltes

qui s'y font sont-elles toujours abondantes

ct tres-abondantes, tellement que ce scrait

tin fait des plus etonnants, si I'on n'en

voyait la cause dans les amendements que

I'on emploio si abondamment. Ainsi c'est

aux amendements que les habitants de ce

pays la doivent leurs abondantes recoltes

;

n^anmoins il ne faut pas croire que ces

amendements puissent dtre pris sans choix

;

au contrairc, 11 faut un choix et un choix

bien judicieux pour leur faire produijre toua

les eflfets heureux (^u'cil a lieu d*eti atten-

dre.

Cepcndant attint de faire ce choix, il y
a une autre consideration, c*egt une consi-

deration preliminaire et indi5*pcnsable.

Cette consideration consiste dans Pexamen

de la nature de la terre que Ton bq propose

d*amender. Car si une terre est une terre

grasse, I'amendement ne sera pas le m6me
que pour une terre form^e de sable. 11 est

done de la plus grande n6cessit6 de bien

determiner la qualit6 de la terre j cela fait,

on cherche la substance propro k servir d'a-

tnendement ; cet amendement doit, rdgle

generale, se chercher ^ la moindre distan-

ce possible du terrain qu'il doit rendre pro-

pre a la culture.Souvent m^me cet amende-

ment se trouve, par un bienfait de la Provi-

dence,etre sur la terre m6me qui est si pen

fertile ; on le trouve quelquefois dans un

endroit abandonne, et plus souvent sous la

premiere couche de terre. Ceci nous rap-

pellc la methode suivie en bien des endroits

par rapport aux labours ; on y emploie des

charrues arm6es do soc qui entrent profon-

(1) D^partoment peut, si I'on vent, ee

i^dsm pai cotnt^.-7rNofc9 de l^ditear.

dement en terre, ct souvent sans y penscr

on amende ainsi la couche superieure j car

celle-ci recouvrait la matidre propre a la

rendre fertile.

II y a dilTerentes sortes d'amendements

;

les amendements par le melange des

terres, les amendements que I'on appelle

stimulants, et les amendements dits calcai-

res.

II n'cst gu6re neccGsaire de definir les

premiers ; cela se comprend par soi-meme ;

mais il n'en est pas ainsi des seconds et des

troisi^mes.

Les amendements stimulants sent des

substances qui ne seront pas seulement a

dormer ^ la terre avec laquelle on les m6-

lange la faculty de pouvoir simplement

convenir b. la culture j mais ils servent en-

core k engraisser beaucoup le sol auquel on

les ajoute,

Les amendements calcaires sent des ma-

tidres qui conticnnent de la chaux. II y a

dea amendements calcaires qui sent aussi

amendements, par exemple le platre.

On voit par ce qui precede que certaines

maUdres peuvent amender et stimuler en

m^me temps ; c'est souvent un grand avan-

tage, et un avantage qu'il ne faut pas n6-

gliger. Il est done utile de bien connaitre

les propriet63 de quelques-unes des mati^-

res les plus g^neralement r6pandues ; alin

de pouvoir en user sagement et avantageu-

sement. Nous aliens essayer de le faire

connaitre le plus bridvement possible et de

la maniere la plus clairo que nous pour-

rons.

Les amendements calcaires, par lesquels

nous croyons devoir commencer de prefe-

rence aux amendements stimulants, sent

\&s coquillades, leg debris de demolition, la

marne et la chaux.

La chaux s'emploie dans les terrains sa-

blonneux, les sols d'argileet do silice ; les

terres oii croisscnt d'eux-m^mes la fou-

'^rot l^VDin^i-clmpelet, le chiendent, I'o-
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soille ronge. Elle convient anssi parfaite-

mcnt aux terrcs que Ton cultivc en scigle,

en ble noir, ou en palates.Quant aux moy-

ens a employer pour repandre la chau-x,M.

Pavis, president de la Societ6 d''Agricultu-

rc de Bourg va nous les donner. " Trois

precedes, dit-il, sont en usage pour repan-

dre la chaux. Le premier et Ic plus sim-

ple, celui qu'on emploie dans la plupart

des lieux aw la chaux est a bon marche, la

culture pen avancic et la mnin-cV(Buvre chere^

consiste a mettre la chaux sur ie sol par

petits tas, 61oignes les uns des autres d'une

vingtainc de pieds. Lorsque la chaux, par

suite de son exposition a Pair, est reduite

en poussidre, on la repand sur le sol, de

maniere que la couchc soit partout egale.

Le second moyen differe du premier en ce

qui suit : on recouvre chaque tas de chaux

d'une couclie de terre do six pouces a un

pied d'epaisseur, suivant la grosseur des

tas, et en sorto que la quantite de cette

terre soit six fois plus considerable que

cello de chaux eteintc. Lorsque la chaux

commence h, se gonfler, on remplit de terre

les fentes et les crevasses qui se font dans

la terre qui enveloppe la chaux, et lorsque

celle-ci est ei;i poussiere, on melange la

terre et la chaux. Si rien ne prcsse dans

les travau5r, on recommence cette opera-

tion quinze jours plus tard, et aprd-s une

troisi«irae quinzaine on 6tend le tout sur le

sol. Le troisieme precede consiste d,faire

l'op6ration suivante, c'est I'operation suivie

dans les pays les mieux cultives, lorsque

la chaux est chdro. On fait d'abord un

premier lit de terre d'un pied d'epaisseur

et d'une longueur double de sa largeur, on

brise les mottes de terre, et I'on recou\T:e

ce lit d'un lit dc chaux ; un tonneau de

chaux pour quaranto-cinq pieds cubes do

terre. Sur cette chaux on place un second

lit dc terre, puis un second de cliaux, et

successivcment un troisidmo dc terre et do

chaux qu'on recouvre encore do torro. Si

la terre est humide et la chaux recente,

huit a dix jours suffisent pour mettre la

chaux en poussid-re. On melange alors

cette terre et cette chaux, et I'on emploie

ce melange le plus tard possible, parce qu'il

est plus puissant lorsqu'il est plus ancien

et plus parfait, Cette methode est la pins

suivie en Belgiquc, en Flandrc, en Nor-

mandic ; c'est cello qui nous semble la plus

sure, la plus utile et la moins dispendieusc

d'appiiquer la chaux au sol." Nous voyons

que quelquefois on emploie un autre moyen.

de mettre la chaux en poussiere, c'est un
moyen expeditif. On plonge un instant

dans I'eau un panier •& anse rempli dc

chaux, qu'on r6pand immediatement en-

suite sur le sol. En Irlande, I'emploi de

la chaux comme amendement est trcs-r6-

pandu
J
neanmoins il y existe une difieren-

50 aveo I'Angleterre dans la quantite de

chaux employ^e.Les Anglais, eux, mettent

sur le merne espace de tone que les Fran-

^ais einq t six fois autant de chaux que

ceux-ci, mais on n'en comprend pas trop la

raison. Car en France la quantity em-

ployee a suffi pleinement Jusqu'a aujour-

d'hui et a donn6 des r6sultat§ aussi satis-

iaisants qu'en Angleterre ; toutefois, les

terrains gra^ doivent dans tous les cas re-

cevoir une quantite considerable de chaux,

afin que celle-ci puisse les a.-sainir.

Nous n'en dirons pas davantage dans4e

present num6ro sur les Amendements
;

nous terminerons dans la livraison do fe-

vrier les quelques remarques que nous

avons ^ ajouter sur I'emploi de la chaux,

et nous dounerons qmelques explications

relativomcnt aux autres substances pro-

pres & amender les terres.

Oij^- Nous voyons par le Canadicn du 5

courant que I'exposition de bestiaux et de

produits d'Agriculturc, etc. pour le district

do Quibec, <«t fix6o au 9 fovrier prochain.
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DES FEUMES-LIODELES.

Notre intention n'etait pas d-abord do

touclicr pour le moment au siijet si impor-

tant des Fei-mes-Mod^les. Nous nous pro-

posions un plan tout diiitTent de celui que

nous adoptons cgpendant anjourd'hui. II

nous scmblait en efTat qu'il valait beau-

coup mieux faire des i^'eiTLies-Modt^les un
sujct secondaire ; c'est-a-dire un sujet qui

ne devait venir qu'aprcs un autre que nous

cousiderons devoir avoir la preference.

,Nous croyions qu'il etait mieux de montrer

k notre cultlvateur, a I'agriculteur Cana-

dien tons les defauts de son systeme ac-

tael d''agriculture consider^ sous toutes ses

faces
;
puis de mcttre en regard les progrcs

de certains autres systenies agricoles sui-

vis ailleurs et plus adaptes aux besoins du

moment. Nous voulions ensuite faire la

comparaison de notre systeme avec ceux

de certains autres pays, et enfin amener

nos lecteurs a conclure avec nous que notre

mode agricole est bien inferieur a ceux

suivis a Petranger, aux Etats-Unis par ex-

emple, en Anglcterre, en Fmnce, en Bel-

gique, etc. Determinant plus tard les pro-

cedes dans lesquels nos voisins et d'autres

nous sent superieurs en agriculture, nous

n'eussions pas manque de faire sonner bien

hailt les Fermes-Modcles et les Ecoles d'A-

griculture en g6neral. II nous semblait a

nous que cette marclie etait logique, il nous

semblait que c'etait une marche naturelle,

et celle seule que nous dussions et pussions

suivre en egard a la somme d'instruction

de nos bons cultivatcurs. Toutefois nous

croyons devoir nous rendre a certaines rai-

sons que nous donnent plusieurs Canadiens

instruits etcultivateurs eux-memcs.Ils nous

engagent fortement a parler do suite des

Fermes-Modeles et des Ecoles d'Agricultu-

xe ; nous le faisons avec tout le bon vouloir

possible, persuade que nous sommes que

nos paisiblQS habitants des campagnes com-

prendront sans douto d6j^ avec nous toutei

Pimportance de pareille^ institutions.

Souvent en ef?3t le cultivateur a che-

veux blancs, qui depuis son enfance n'a ja-

mais fait autre chose que cultiver la terra,

hesite a^aller consulter ce cultivateur ins-

truit qui fournit si bien sa carrijre, mais

qui a, a ses yeux, le d6faut d'etre jeune ;

il lui en coute beaucoup d'aller se mettre

pour ainsi dire a son ecole et elc so faire

iiistruire par lui. Mais avec des Ecolea

d'Agriculture on des Fermes-Modeles, cet

inconvenient ne pent exister, par la raison

toute simple que ce sent des institutions-

pubiiques, des institutions specialement et

uniquement destinies a Tinstruction 'du

cultivateur. D' ailleurs les personnes char-

gees de la conduite- de semblables etablis-

sements ont beau etre ieunes, elles ne cau-

sent cependant pas aux vieux agi-iculteurs

qui veulent s'instruire la terreur ou plutOt

la honte qu'ils eprouvent a s'adresser a leur

voisin de 25 a 30 ans qui suit les nouvelles

methodes et reussit a merveille., La raison

en est bien simple ; c'est que ces personnes

sont revetues d'un caractere public qui fait

que I'on ne considcre plus les individus,

mais SGulement Temploi qu'ils remplissent.

Pour nos cultivatcurs, nous sommes cer-

tains qu'avec les Fermes-Modeles ils reus-

siraient on ne pent mieux, et nous sommes

de plus persuade que tous ne manqueraient

pas d'en profiter beaucoup, par la raison

qu'ils en reconnaissent deja sans doute toute

Pimportance, toute la necessite. ^ Nous

n'en dirons pas davantage pour montrer

Pcxcellence des Fermes-Modeles et des

Ecoles d'Agriculture ; c'est chose inutile ;

car nous le rep6tons, nous sommes certain

que tous nos lecteurs en reconnaissent

I'utilite et la necessite. Voila aussi ce qui

nous engage a commencer de suite 1'ex-

plication d'une Ferme-Moddle telle que

nous Pentendons. Les vues que nous al-

iens derouler a c© sujet sont it peu pr6s

j*df^
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Its m6mcs, ponr ne dire pas absolument Ics

ni^mes que cc^les dc M. Evans qui dcpuis

s\ longtcnips travaillo a Tamelioration dc

PAjfriciiltare en Canada et qui est si a

ifi6me d't'trc bon jni^c. en ccs matidrcs.

TJm Ferme-Moddle, 6tablie sous Ics aus-

pices da la Societe d'Agriculturo du Eas-

Canada, devrait lo. etre la propriety de la

Societe, ou bien au moins etre louee pour

une pcriode de temps, et avec la clause

expresse que,le Vjail exi^ire, Ic proprielaire

paierait a la Societe ce que vaudraient les

aTaeliorations ; 2o. cetto fcrme devrait etre

de grandes dimensions ; 3o. on deA'rait y
caltiver tons les fruits, tons les grains, tous

les legumes convcuablcs au pays, y clever

et eiT/rraisser dcs bcstiaux et des moutons,

et y soigncr particulierement ia laiterie
;

4<o. une Ecolo d'Agriculture ou Ton ensei-

gncrait les principes de PAgriculture, etc.

serait absolument necessaire daiis un pa-

reil 6tablissement
; 5o. enfin le surinten-

dant devrait etre un liomme reconnu pour

bon cultivateur dans toutcs les branches

de PAgriculture ; il dcA'rait a cctte qua lite

indispensable en joindre udo autre, eoUe

de pouvoir expliqucr clairement ses opera-

tions et ses experiences, non-seaiement a

dcs 6i4vcs, mais a tous ecux qui visite-

raient la ferme, Voila les cinq cboses

principales pour une Ferme-Modeie.
Cn doit en effct comprendre d'abord tout

J'inconvenient qui rcsulterait pour !a Soci-

ete d'Agriculture et pour le pay-s lui-m^me,

si les terres servant de l^ermes-Mod^les

6taient dcs terres louees a pctits termes, ou

a termes tres-longs sans clause particulid^re.

LaSociete so trouverait avoir depense enor-

m6ment sans aucun profit pour elle-meme,

et au bo'j.t du compte clle perdrait toutes

ses ameliorations. Ceci parait si clair qu'^on

serait tent6 de dire que c'cst inutile de cou-

tinuer sur ce point, mais nous, nous ne som-
mes pas tout-a-fait de cet avis ; car nous

Savons qu'il a et6 fait des ofires de terres a

termes assez convenables et asscz lib6raux

au moins en apparence. Mais ccs ofTresj^no

sont^jue pour un certain terns et ce terns est

toujonrs trop court ; voila Pobjcction, objec-

tion que nous voulons faire bien apprecier.

D'ai!lcurs:,il est enCanada comme dans tous

antrcs pays des hommcs aises, dcs hornmcs

fortunes et qui ont des etcnducs dc terres

fort considerables. A ccs hommcs nous

voulons suggerer un moyen de se scrvir

cux-memes et de sr-rvir leur pays. Qu'iis

ch.oisisseut une d'entre leurs terres,et qu'iis

la donuent en toute propriete a la Se-ciet6

d'Agriculture pear en faire une Ferme-
Modcie et une Ecole d'Agriculture. lis

sent .Stirs par la de donner a leurs propres

terres situees dans le voi&inage une va-

leur cinq fcis celle d'aujourd'hui, et puis

ils auront rendu un petit service a la patiie.

Nul besoiu de prouver cela ; ce sont Glio-

ses qui se comprenent d'elles-memes.

!Nous disons que cette ferme ne devrait

pas etre une ferme de grandeur ordinaire,

et !a raison est facile a trouver. Pcur iniiQ

des experience-Sjdes essais qui puissent etre

de queique utilite, il faudrait en eHet cul-

tiver quelques arpents avec les memes
grains ou les memos fruits ; de plus pour

pen que les difierentes sortcs de graisis etc.

fiissent nombreuseSjil serait de suite neccs-

saire d'avoir une grande ferme. D-aideurs

ou eieverait a cette ferme des bcstiaux et

des nioiitons, et puis en y ayant une Ecole

d'Agriculture, une etenclue de tcrre un
pen considerable serait indispensable.

Enfin, une terre de petite dimension ne
serait pas suffisante pour attirer toute Pat-

tention d'un surintendant tel qu'il serait

desirable et memo necessaire d'enavcir un.

Nous ajoutons qu'il faudrait y cuitiver

tous les grains, fruits, legumes, etc., con-

venables au pays, et ceci encore est stric-

tement vrai. Car si I'on veut faii-e d'une

Ferme-IMod^le (a part de I'Ecole de PAgri-
culture) un lieu oii Pon fasse des essaia do
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differentes maniores sur cliiTerents veg6-

taux, etc., et cm'on vcuiUe montrer aiix

ciiltivatcurs canadiens Pavantage de' fake

telle culture plut6t'que telle autre, il est

clair que ces cultures devront etre trds-va-

riues, et s^etendre a toutes les plantes, ar-

bres et arbustes propres k notre climat.

Les bestiaux ne doivent pas non plus etre

n6glig(3s,non plus que I'education des mou-
tons quo I'on ne salt certainement pas ap-

pr6cier en Canada a leur juste valeur.

Nous ne divons rien de la laiterie q^ui de-

vrait y etre sur un excellent pied.C'est cho-

se qui sc comprcnd d'clle-m6nie,vjj les pro-

fits immenses que pent en tirer le cultiva^

teur habile, intelligent ot instruit. Nous

poiurrioyis aussi parler dcs ctofios que I'on

devrait certainement y flibriquer, et du

Sucre que i'on amcliorcrait de toutes ma-
nieres.

Pour une Ecole d'Agriculture, oil les jeu-

nes gens s'accoutunieraiont de bonne heii-

re a tons les travaux de la campagne d'une

manii^re couvenable et judicieuse, nous ne

croyons pas qu'elle put rcncentre r d'oppo-

sition nuUe part, et nous po\ivons le prcu-

ver en deux mots. En ellet, nous sommcs
certain qu'une Ferme-Mod^le serait bien

Yue des cultivatcurs en general ; cette Fer-

me-Modele ne serait autre chose pour les

cultivatcurs adultcs qu'une vraie Ecole

d'Agriculture. Nous parlons ici sinc^rc-

raent. Eh bien ! Est-ce que par hasaid

Ton oserait croii'e que nos cidtivateurs vou-

lussent priver leurs enfants du m^me bien-

fait ? Pour notre part, nous ne le croyons

pas., et nous ne sommes pas seul.

Quant aux qualites du surintendant d'un

pareil etalHissement, nous disions tout a

I'heiure cellos qu'il devrait reunir ; nous

n'exagerons pas par la. II suffit pour s'en

convaincre de reflechir d la variety de ses

occupations, et a la rnanidre toute sp6ciale

dont il devrait veiller les operations d''une'

instituti<5n de ce genre. XJne pareillo beso-

gne suppose reunies dans tin scul hommo
plus (Je connaissances et de capaciles qu'en

general la grande masse dc*s hommcs les

plus capables n'en possedent,

Voila, ce que nous croyons, ce que de-

vrait etre et ce que devrait posseder une

Ferme-Modele pour le B.-C. Reste mainte-

nant a savoir comment subvenir aux de-

penses d'un pareil etablissement. Four

notre part, nous croyons vraiment qu'il

pourrait et devrait se suilire a lui-m6me
;

il devrait tro uver en lui les elemcns de son

e xistence, il devrait y Irouver les Clemens

de ea conservation. Pour obtenir ce resul-

tat, nous sommes d'avis qu'il faudrait faire

un choix jndicieux pour la surintendan-

ce de r institution.Car si Ic surintendant est

un komme qui ne s'entend pas dans toute

les branches de 1'Agriculture ; si, en un
mot, ce n'est pas un homme superieur,

mieux vaut ne commencer pas de pareil

etablissement ; antrement,on est sur de lo

voir manquer de prosperity et ne pouvoir

se soutenir que par des secours etrangers.

Nous n'en dirons pas davantage pour

cette fois ; nous avons ete assez long, et

puis il faut se borner. II est bien vrai quo

nous n'avons fait que toucher aux elements

d'cxistence et de conservation des Fermes-

Modeles ; neanmoins nous esperons que

ce que nous avons dit suffira pour confir-

mer I'idee av^ntagcuse qu'on ne pent

manquer d'avoir de semblables 6tablisse-

ments ; nous esp6rons que cela suffira pour

faire naitre rid6e. de fonder une pareillo

Institution en Canada, sauf a nous etendre

davantage sur ce sujet dans une autre li-

vraison.

A une assemblee speciale du conseil de

la Society d'Agriculture du Bas-Canada,

qui a eu lieu le 25 novembre dernier a I'ho-

tol r>onegana,les membres suivants ctaient

presents :

Major Campbell, pr{:sicTent,Hon. Morris,
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Hon. A. N. Moriii, Hon. A. Ferric, vice-

presidents ; Hon. Brnncau, Commissaire

Casgriiin ; John Yule, F. A. Larocque,

6crs. ; ct Colonel Tache, nicmbres du con-

soil ; ct T. Boutbillier, 6cr., merabre de la

Soci^t^. Le Secretaire 6tait absent pour

cause de maladie.

II fut unanimemcnt r6solu ** qu'ii est

expedient de publicr xin journal mcnsuol

d'Agriculturc en anglais ct en fran^ais, a

commenccrau ler Janvier prochain, ctqne

le President ct le Secretaire soient charges

de prendre les mesure^s n^ccssaires p^our

faire pubher ce journal, et io faire ciiculer

dans la pro\ance.

II fut resolu do ph?s quo lo president

Major Campbell, I'llon. A. N. Morin, Col.

Tache, D. Finlayson et John Yule, ^ctb,,

ferment le Comit6 de Journal, conform^-

ment a la Constitution do la Societe pour

Tcspace d'un an.

(Sigui^) J. Campbell,

PresiderU.

A PAssembl6o du Conseil en Septem-

bre dernier, Edward BuUen, Ecr., Secre-

taire de la Royal Irish Agricultural Im-

provement Society ; J. Hall Maxwell, 6cr.,

Secretaire de PHighland Agricultural So-

ciety, d'Ecosse ; Wm. Shaw, ecr., 24,

Norfolk-street, Londres, Editeur du Mark
Lane Express and Farmer's Magazine, et

Membre do la Royal English Agricultural

Society j et L. T. Simmonds, 6cr., Editcnr

a Londres du Colonial Magazine, ont Hd
^lus unanimemcnt membres honoraires

de la Societe d'Agriculturc du Bas-Canada,

et le Secretaire a 6t6 charg6 de faire con-

naitre a cea Messieurs la nouvcllc do leur

Election.

Le 15 f^vrier prochain, il y aura k St.

Michel, comt6 de BcllcchassKJ, une Exhi-

bition d'Agriculturc pour le comte ; il y
sera donn6 un certain nombre de prix pour

les plus beaux produits. Nous csperona

que les cultivatcurs du conit6 nc manque-
ront pas, s'ils le peuvent; d'assister a cette

exhibition j car nous sommes convain-

cu que c'est Pavantagc ct Pint^r^t do

no3 cultivatcurs de s'y rendre et d'y ob-

server les ameliorations cx6cut6es dans

diiferentes parties de PAgriculture. Cette

observation devra les engager a s'informer

des moyens employ6s pour parvenir a de

tels rl'sultats^ et ^ les employer eux-

m^mes.

SOClfiTfi D'AGRICIJLTHRE

CU C0MT6 BE VAUDREUIL.

No\i3 apprcnouB quo PExhibition semi-

annuelle do cctto Soci6t6 doit se faire le 8

fevrier prochain chez M. Charles Sneider,

Poiiite-i-Cavagnal. II y sera distribu6 uji

gmad nombre de prix-

^ Le 15 fevrier procha:hi, 11 doit y
avoir 4 St. Henri comt6 de Dorchester une

Exliibition d'Agriculturc, etc. XI sera dis-

tribu6 un assez bon nombre de prix. Inu-

tile d'encourager les cultivateiir a s'y ren-

dre ; le c<:)mt6 de Dorchester est deja assez

conjiu pour Penconragemeijt qu'il donne k

PAgriculture.

AVIS.

Nous donnons dans cette livraison avis

des Exhibitions d'Agriculturc dans diffe-

"rcnts comt6s ; c'est purement volontaire de

notre part ; nous no nous proposons pas de

continner sans remuneration aPavenir.Nous

esp6rons toutcfois que les difforentes soci-

6t6s d'Agriculture consid^reront ce journal

comme etant leur orgaur, ct que i^LT'li
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m6me elles lui donneront la part d'mi bon

payement que nous avons droit d'en at-

tendre.

Q .

Nous extrayons et traduisons ce qui suit

d'un ouvrage public daus le Ilaut-Canada

en 184-5, destine a I'agricuiteur Canadien.

II y est dit que tout ce qui a rapport au
traitement des bestiaux doit etre consider^

par les cultivateurs comme du plus grand

interest, surtout au mois de fevrier. On pent

dire beaucoup de choses sur les grands pro-

fits que I'on pent faire en coupant actuel-

lement sa paiile et son foin.Ces profits sont

le fruit de I'experience, et d'une experience

6clairee ; ils ne sont pas seulement dus a

I'operation et a Paction de coupcr
;
pas seu-

lement a ce que cette nourriture devient

plus agreable a I'animal etl'engage a en

prendre une quantite suffisante ; mais ils

sont dus encore a ce que ces matieres sont

broyees davantage et que la partie nou-

rrissante qu'ils contiennent en est extraite

d'une manicre plus parfaite.

L'Agriculture en France.—Par les re-

cents arrivages d'Europe, nous avons regu

des journaux, qui nous apprennent qu'en

France, le Ministere de PAgriculture doit

proposer prochainement d'etablir des 6co!es

el6mcntaires d'Agriculture. II parait que

d ms ces ecoles on ne se bornerait pas a Pen-

seignement accoutume, mais qu'on ensei-

gnerait aux el^ves a executor eux-m6mes

les travaxix de PAgriculture.

L'Agriculture en Belgique.—Le Uoi

des Beiges veut encourager fortement PA-

griculture dans ses etats ; il se propose de

donner de fortes recompenses a ceux de

ses sujets qui se seront montres les plus z6-

16s. a ea promouvoir les progr<^s 5 il vient,

nous apprennent les journaux, de faire

ecrire a cet efict dans difiJercntes parties

de son royaume.

La reine des vaches.—Dernidrement,

en Angleterre, un M. Clegg, boucher, a

tue une vache grasse, pesant un peu plus

de 1680 livres. Cet animal avait ete 61e-

v6 par Sir Thomas de Trafibrd, et avait

remporte le premier prix a PExhibition
d'Agriculture de Manchester,

Traitement des porcs.—Un cultiva-

teur a fait il y a quelques temps I'expe-

rience suivante. II a mis ensemble six

porcs, dont il a laisse trois a se pourvoir

eux-meme, et les autres il les a soignes et

traites on ne pent mieux. Au bout de sept

semaines ceux-ci avaient mange cinq mi-

nots de pois de moins que les premiers, et

pesaient beaucoup plus que ceux-ci ! Avig

done ^ ceux qui s'occupent de ce genro

d'industrie.

CHARRUE A ARRACHER

les eetti:raves et les garottes.

Depuisfortlongtempsje suis a la recher-
che d^un instrument qui puisse epargner
du moins une grande partie du travail da
main-d'ceuvre que necessite Parrachage
des racines dans la culture rurale. Meg
efforts out ete infructueux pour les pommea
de terre ; car j'ai constamment trouvc quo
par Pusage des instruments que Pon y em-r

pjoie quelqucfois, ou que j'ai fait construire

daiis ce but, on economise ])eu de main-
d'cEuvre, et Pon perd une grande quantit6

des produits. 11 n'en est pas do m^me des

betteraves et des carottes, et j'emploie,

depuis deux aus, a Parrachage d« ces raoi-
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nes, iin instrument fort simple, et qui at-

teint lo but civcc toute la perfection que
Ton pent cspcrer ; c'est unc charrue ordi-

naire a laquello on ne laisse qu'un frag-

ment de versoir. Lc vcrsoir d'unc charrue
pent se diviser en trois parties bien distinc-

tes: lo. la partie antcrieurc (du devant),

qui ne fait (pic soulcver la bande dc terre

detachec par le soc ; 2o. la partie mitoycn-
nc, quieleve et dresse verticalement cette

bande dc terre ; 3o. la partie posterieure

(de Tarrierc), qui pousse de cote la bande
sous un certain angle avec I'horison. Dans
I'iustrumeut dont je parle ici, les deux der-

nidres parties du versoir sent supprimees,

et il est reduit a la partie anterieure, c'est-

a-dirc qu'il se compose seulement d'un bloc

de bois triangulaire taille en forme de coin

et place entro le soc et reta.n^on du de-

vant, et qui presente la forme do la partie

anterieure du versoir d'une charrue.

Comme il faut faire piquer I'instrument

tres-profondement, pour faire penetrer le

soc audcssous des racincs, on y attelle coni-

munemcnt quatre chevaux, et I'on pique
la pointe du soc un pen a gauche de cim-
que ligne des racines. L'instrument passe

sous toute la ligne, en la soulevant un pen,

mais sans rien retourncr ; en sorte qu'a la

surface du sol on s'apercoit a peine du tra-

vail de I'instrument ; mais toutes les raci-

nes sent tellement detachecs de laterre
par cette operation, qu'il suffit de saisir la

racine par ses feuilles, pour I'enlever avec
autant de facilite que si on I'amassait sur

la terre. II ne reste done plus a faire a la

main que 1© travail du nettoyage des raci-

nes.

TUAITE

SUR LA FORME DES ANIMAUX,

Par Henri Cline, public par Chambers,

Traduit par M. Sainte-Marie.

I^H La forme des animaux domestiques a hte

I^H extrdmement pcrfectionnee par le clioix

fait avec soin des individus les mieux con-
formes ponr en tirer race ; mais la th^orie

du perfectionnement n'a pas did assez bicn
entcndue pour qu'on ait pu la formuler en
regies certaines de direction pour la prati-

que ; il est un point notamment siu* lequel
boaucoup d'eleveurs ont 6t6 en dissidence
d'opinions, a savoir, si le croisement de la

race est n6cessaire a I'amelioration. Le but
de ce traite est de demoutrer dans quels cas
lc croisement est utile on prejudiciable, et
d'ex})Osor les principes sur iesquels repose
son utilite.

On a gcn^ralement imaging que la race
s'ameliorait par I'emploi des mfdcs do ja

plus haute taille. Cette opinion a etc la

cause de considerables mecomptes et en
aurait produit davantage, si elle n'avait eu
pour contre-poids le desir de ne choisir que
des animaux bicn conformes et bien pro-
portionnes, beaute qui se rencontre rare-
ment dans les betes de grande taille.

L'experience a prouve que le croisement
n'a eu de vrai et eminent succes que dans
les circonstances oii les femelles ont ete
plusgrandes que les males, dans la propor-
tion de grandeur des femelles aux males,
et qu'il a generalement ^te sans bon eflet

toutes les fois que les males ont ete d'une
taille disproportiomiee aA^ec celle des fe-

melles.

La forme extcrieure des animaux a ete
I'objet de profondes etudes, et leurs propor-
tions sent maintenant bien connucs ; or,

les formes exterieures ne sent que I'indice
de la structure interieure

;
par consequent,

les principes de perfectionnement doivent
etre bases sur la connaissance de la struc-

ture et des usages des parties interieures.

Les poumons.

Ces organes sont de la premiere impor-
tance : c'est de leur grandeur et de leur
etat sain que dependent principalement la
force et la sante d'un animal. Le pouvoir
de digerer la nourriture, d'en retirer la
substance alimentaire, depend de leurs di-

mensions; une b6te avec de vastes poumons
digdrera plus de substances alimentaires
d'une quantite donnee de nourriture
qu'une bete avec des poumons plus petits,

et, par consequent, sera plus port6e a en-
graisser.

La poitrine.

Les marques exterieures de la grandeur
des poumons sont la forme et la largeur de
la poitrine. Cette forme doit approcher
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de la figure cPiin cone ou pain de sucre,

ayant son somniet on onverture sitn6 entre

les epaules ct sa base vers les reins.

La grandeur dc la poitrine depend de sa

forme beaucoup plus que de son etendue
en circonference ; car, en admcttant que
le contour soit egai dans deux aniraaux, il

peut arrive r que Pun ait des poumons beau-
coup plus larges que I'autre. Un cercle

contient plus qu'un ovale d'egale circon-

ference, et a mesure que I'ovale devie du
cercle, elle contient moins. Une poitrine

profonde n'est done pas tres spacieuse, ni

douee d'une grande capacite, si elle n'ai

ujie largeur proportionnelle.

La cavite pelvicnne.

La cavite peKdenne est formee par la ren-
contre des OS des handles avec fos du crou-

lAon. 11 est essentiel que cette cavite soit

large dans la femelle, pour que ia misc-bas
ait lieu avec moins de difficulte. Quand
cette cavite est etroite,la vie de la m^re et

celle du produit sent souvent en danger.
La dimension de la cavite est surtout indi-

quee par la largeur des handles ct celle de
I'espace entre les cuisses ; la largeur du rein

est toujours en proportion avec cello de la

poitrine et de la cavite pelvicnne.

La tete.

La tete doit 6tre petite pour faciliter la mi-
se-bas. Sapetitesse a d'autres avantages et

indique generalement que I'animal est de
bonne race.

Les comes sont inutiles aux animaux do-

mestiques et sont cause de fr^quens acci-

dens : cependant il est aise d'elever des ani-

maux sans cornes. Les eleveurs de betail

a cornes et de moutons a cornes 6prouvent
des pertes plus etendues qu'ils ne se I'ima-

ginent : ce ne sont pas seulemerit les cornes,

mais encore la grosseur des os du crane ne-
cessaires a leur soutien, pour lesquels le bou-
cher ne paie rien ; en outre, dies necessi-
tent des hgamens et des muscles addition-
nels du cou qui sont presque sans valeur.
Le crane d'un belier corne pesa cinq fois

plus que celui d'un autre belier sans cor-

nes
; ces deux cranes provenaient cepen-

dant de deux betes du menie age, chacune
de quatre ans, et la difference de poids etait

certainement occasionee par les cornes,

car les machoires inferieures etaient a pen
pres ^gales j I'une pesait 7 onces et I'autre

6 onces 3{4, preuve indubitable que les di-

mensions naturelles de la t6te etaient ap-
proximativement les m ernes dans les deux
snjets, independamment des cornes et do
I'epaisscur des os qui les supportcnt.

Bans un animal corn6, le crane est ex-
trem.ement 6pais ; dans une b^te sans cor-

nes, il est beaucoup plus mince, sp^ciale-

ment dans la partie ou croissent les cornes.

Sans doute, aux yeux de tons ceux qui
n'ont pas refleclii sur ce cnjet, ce sera ua
objet de pen dc consequence que leur be-

tail ou leurs moutons soient,ou non, cornes
;

inais, s'ils se livraient an plus simj)le cal-

cul, ils trouveraient que la jiroduction dea
cornes et de toutes les jreirties qui en dc-

])endent leur cause une perte tres-conside-

rable, tant sur le revenu general dc leurs

bestiaux que sur la valeur elle-meme de

la neurriture. Ainsi un mode d'ele-

vage qui s'opposerait a la production des

cornes augmenterait de beaucouj) celle de
la viandc, Ac la laine et d^autres parties

de valeur.

La longueur du cou doit C'tre propr.rtion-

nee a la hauteur de I'animal, pour lui per-

mettre de prendre sa nourrituie avec
aisance.

Les muscles.

Les muscles et les tendons,qui sont leufs

accessoires, doivent etre dei'clopp^s, pour
que I'animal soit proprc h. voyager avec
plus de facilite.

Les OS.

La force d'un animal ne depend pas de
la grandeur de scs os, mais bien de celle

de ses muscles ; beaucoup d'animaux sont

faibles avec des os tres larges, parco qu'ils

out de petits muscles.

Les animaux qui ont 6t6 imparfaitement
nourris pendant leur croissance ont des os

d'une grandeur disprojiortionnce. Si le

defaut de nourriturc ou de digestion de la

neurriture provicnt d'lm vice de constitu-

tion, ce qui est, en effet, le cas le plus fre-

quent, ces animaux restent faibles toute

leur vie. De trop grands os, par conse-

quent, sont generalement I'indice d'une

imperfection dans les organcs de la nutri-

tion.

Du perfectionnement de la formation.

Pour obtenir tuie plus belle conformation.
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on a pratiqu6 deux modes d'olcvage : Pun
en faisant uu clioix des individus de la

mCnic lamille, ce que I'on dcsiffnc par le

noni d'elcvagc dans et dans (in and in),

Tautre en faisant uncboixdcs males ctdcs
femcllcs des varietes do la m^me cspeee,
ce qui constituc le croisomcnt do la race.

Observations sur les animaux domcstiqucs.

Quand une variet6 particulidre appro-
die de la perfection dans sa structure,
J'61evage dans et dans est certainement le

plus recommandable en pratique, surtout
pour les personues qui ne sont pas parfai-
tement particuliercs avec les principcs sur
lesquels repose le perfectionncrnent.

Lorsque le male est plus i2:rand et plus
fort que la femelle, le produit est genera-
lenient d'une conformation imparfaite :

par exemple, si un fort belier bien fait est

donne a des brebis en proportion plus peti-

tes, les agneaux ne seront pas aussi bien
conformes que leurs parens ; niais, au con-
traire, si I'ou donne iin petit belier a de
fortes brebis, les agneaux seront d'une
nieilleure conformation
La veritable methode du pcrfectionne-

nient de la conformation a.uima!e consiste
dans le soin de soumettre au male qu'une
femelle bien construite, en proportion plus
grande et plus forte que lui ; le perfection-
nement ne pent advenir qu'autant que I'on

observera ce principe, a savoir : que le pou-
voir de la femelle pour administrer k son
produit toute {'alimentation dont il a besoin
est en proportion de sa proprc taille, de sa
force et de sa faculte de digerer k elie-

mdme sa nourriture par suite do la bonte
do sa constitution.

La taille et la grandeur du fcEtus sont
generalemont en rapport avec celles de
r^talon son parent male ; il s'ensuit que,
quand la mdre est d'une petitesse dispro-
portionnee, il n'y a plus assez de nourritu-
re pour le produit, dont les formes, natu-
rellement, accusent toutes les dispropK^r-

tions d'un animal afFam6. Au contraire,

quand,par sa taille et sa bonne constitution,

la femelle est superieure a sa tache,ct pent
donner plus que la nourriture d'un fuetus

provenant d'un male plus petit qu'eUe, la

croissance de ce fetus doit etre d'autant
plus vigourcuse, et quand la naissanee est
venue, le jeune etre trouve une nourriture
abondante dana une mdre cliez laquelle la

quantite de lait est en raison de sa taille

et de sa force.

Si Ton veut qu'un animal arrive a la
plus i)arfaite conformaticm, il faut que, de-
puis sa naissanee jusqu'a Page on sa crois-

sance sera complete, il ait la plus abondan-
te nourriture ; on a deja observe, dans le

commencement de cet dcrit, que le pou-
voir de digerer la plus grande quant ite de
substances d'une nourriture dunn^e depend
principalement du developpement des pou-
mons, condition esHentielie du parfait fonc-
tionncment des organcs de la digestion.

Pour obtenir des animaux a vastes pou-
moiis, le croisement est la methode la plus
expeditive ; en eilet, on pent choisir, dans
une variete de grande taille, des femelles
bien faites, et leur dormer un male parfai-
tement conforme, surtout d'une variete
plus petite.

Dans ce genre de croisement et dans la
circonstanco donnee, les pouinoiis et le
coeur prcnnent un accroissoment en propor-
tion plus grand, par suite d'une particula ri-

te dans la circulation du foetus, qui a pour
eftet d'operer une distribution plus abon-
dante de sang aux poumons qu'aux autres
parties du corps. Aussi, comme cVst de la
grandeur des poumons que dependent la
structure et la capacity de la poitrine, voit-
on toujours les poitrines les plus remarqua-
biement vastes dans tons les sujets prove-
nant de croisemens entre des grandes fe-
melles et des males plus petits qu'elles.
La pi-atique, basee sur ce principe do

perfectionnement, doit cependant avoir
ses bornes

; car elle pourrait etre poussee
assez loin pour que le volume du corps de-
vint tcllement disproportionn^ avec les
grandeurs des extremitcs, qu'ii empechat
les animaux de sc mouvoir avec une ai-
sance suffisante.

II s'ensuit que, chez les animaux aux-
quels ou dcmande une certaine activity,
on ne doit pas faire ce croisement d'une
maniere aussi etendue que chez ceux qui
ne sont destines qu'a produire la nourri-
ture de Pliomme.

Du caractere des animaux.

Par cnractdre des animaux, Pon ent.end
parlor ici de cos apparences extericures
qui distingiicnt telle ou telle vari6te de la
ineme espece. Le caractere du pdre et de
la mdre se reproduit dans le sujet auquel
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lis donnent iiaissance ; mais celiii du male
predomine le plus souvent. C'est iin fait

evident dans I'elevage des animanx a cor-

nes, qui nous ofTrent bcaucoup de varietes

de nioutons et quelques-unes de betail, ab-

solument sans ornes.

Si I'on donne un bclier sans comes a dcs

brebis cornees, presque tons les agneaux
seront sans eornes : ils auront done pris da-
vantage du caractere du pcre que de celui

de leurs meres.
Dans quelques comtes, tcls que Norfolk,

Wiltshire et Dorsetshire, la plupart dcs
moutons ont des eornes par ie croisement
avec des beliers Ryeland, qui ameliore-

raient eu meme temps la forme de la poi-

trine et de la qualite de la laine. En Wilt-

shire et Dorsetshire,on obtiendrait le meme
rcsultat en croisant avec des beliers South-
down.

I es vaches de Devon, on pent avoir un
prcduit sons eornes, en les croisant avec
des taurcau:: sans eornes de la race de Gal-

loway ; ce croisement sera it d'autant plus

profita^jjle qu'on ameliorerait la conforma-
tion de la poitrine, par laquello le betail

dc Devon peciie souve.it.

Exemple des bons effets du croisement des

races.

La grande amelioration de la race des

clievaux,enAngleterre,s'est eilectuee par le

croisement avec les etalons de petite taille,

barbes et arabes. L'introuuccion des ju-

mens fiamandes dans ce pays a ete la

source du perfectionnement de la race dcs

chevaux de charrette.

Observation sur les animaux domestiques.

La conformation de la race des pores

doit sa grande amelioradon an croisement

avec le petit verrat chinois.

Exemple des bons effets du croisement des.

races.

Quand la mode vint, a Londres, de n'at-

teler cpie des cjievaux bais de grande taille,

les fermiers d' Yorkshire firent saillir leurs

jumens par les plus grands etalons qu'ils

purent trouver ; il en resulta un tort infini

pour leur eievage, qui produit une race a

poitrail ecroit, haute sur jambes, a grands
OS, sans merite aucun.
On adopta un projet du meme genre en

Norraandie, pour agrandir la race de che-

vaux de cette contree : on croisa avec des
etaions du Holstein ; la consequence en
aura.it ete la perte infaillible d'une des
meiileures races de chevaux en France,
si les fermiers ne se fusscnt apert;us de
leur erreur, a temps, en vo^^ant leurs pro-

duits inferieurs de tons points en confor-

mation aux etalons indiques.

Quelques engraisseurs de Pile 'de Shop-

py iniaguierent qu'ils ameliorcvaient leurs

troupeaux en croisant leurs bre. Is avec
de grands beliers de Lincolnsliiie. C*-]»en-

dant les agneaux furent tout a fait infe-

rieurs, tant daiis leur structure que dans
la qualite de leur laine, et la race icijut

une rude atteinte de celtc tentative d'a-

molioratiou.

Tons essais tcndant a ameliorer la race
originelie d'un pays, par un plan quelcon-
qiie do croisement, doivent etre tcntes avec
les plus grandes precautions ; car une er-
reur de pratique, commise sar une vaste
echelle, pent faire un mal irreparable.

Quand une race s'est ccnscrvee intacte
dans un pays pendant des sieclea, on pent
en induire que sa constitution est parfaite-
ment adaptee a la nourriture et au climate
La nature de I'animal est telle qu'il s'ac-

coutumera graduellement de Iui-m6m3aux
plus grandes variations de climat, a dcs
changemens de nourriture, et subira de
grands changements dans sa constitution.

Mais cependant ces changements ne peu-
vent s'clFectuer que' par des degr6s, et sou-
vent exiger piusieurs generations cjucces-

sives avant leur enticr aicomplissement.

Jl pent titre apropos d'am^liorer la con-
formation d'une race indigene, msis en
meme temps, ce pent etre une tentative
tout a fait erronee que de vouloir agrandir
sa taille.

La taille des animaux est ordinairement
convenable au sol sur laquel ils vivent.
La oil la nourriture est nutritive et abon-
dante, les animaux sont grands, parce que
leur croissance a ete prcportionnee a la

quantite de nourriture que pendant piu-
sieurs generations'ils ont ete habitues a rc-

cevoir.

La ou le sol produit peu, les animaux
sont petits et proportionnes a la quantite de
nourriture qu'ils peuvent se procurer. Les
m.outons de Lincolnshire et ceux du pays de
Galles sont des exemples de ces contra ij-
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tes : Ice moutOiis de Lincoln moiirraietit. de

faim siir les montagnes dii pays de Galles.

M,

i\I O I S S O N

DAN5 LES 2AT20KS rLUV!2U3E3.

Par JJ, di Donhasle.

Dcs plnics opini aires, pendant la dur^e

des'moi'jsona, sout sans contrcdit ime dcs

circonstancca les plus embarrassantes qvi

puisscnt se rcncontrer dans la pratique de

ragricuUure ; ct il arrive trop souvent que
les pertes qu'eprouvcnt les cultivateurs

par TelTet de ccs intemperies, diminucnt le

prodiiit des r^'coltes, dans une proportion

tr<!'S-considerable ;
plus souvent encore, la

qualite dcs in'ains est alteree do maniere a

en diminucr beaucoup^a valour. On a in-

diqu^ dcs moyens tr(^s-varies pour mettre

les cultivateurs a Pabri do chances desas-

treuses, qui peuvent aussi compromettre
la subsistance de la population, et il y a

du ben dans plusieurs dcs precedes que
Ton a indiques pour atteindrc ce but ; raais,

d'apres mon experience, il n'est aucun de

ces moyens dont I'eflicacite puisse se com-
parer a I'usage de disposer les c6r6ales

aussit6t qu'eiles sont moissonnees, ,en

moycttcs, meulcttes on meulons. Cette pra-

tique est fort ancienne dans plusieurs can-

tons de la France, et il est difficile de con-,

cevoir quo I'usage ne s'en soit pas genera-

lise, car Ic precede est extremement sim-

ple. Cependant on ne doit pas so dissimu-

ler que cc precede entraine une legere

augmentation de main-d**ODuvrc, ct c'est

sans doute ce motif qui a d6tourne do I'i-

mitation, les cultivateurs qui voicnt cette

iratiquc en usage dans dcs cantons tres-

pprociies d'cux ; mais cette petite aug-

entj^ition de travail est compensee par de

si grands avantagcs, que je pcnse qu'aucun
cultivateur soigneux ne doit negligcr ce

nioyen do securite pour scs recoltcs, toiitcs

les fois que T incertitude du temps parait le

rcndre necessaire.

II est a pen prds impossible d'etre con-

trarie avec plus d'opiniatrete par les pluies,

qu'on I'a dth dans tout le nord de la Fran-
ce, p;:'ndant le ccurs de la demigre moisson
(1C28), et une quantite tres-considerable
de grainfi a 6te avarice, soit sur le chaume,
soit dans les ntcules on les granges, apr^s
avoir Hb rcntr^s sans dt.re suffisammont
sees. Cost dars ces circonstances que j'*ai

voulu cssayer Tusai^e dcs moyettes, et j'en

ai et6 aus^<i satisfait qu'il etait possible de
I'esperer

;
j'ai la conviction quVn employ-

ant cc moyen avec intelligence et activite,

un cultivateur pent {stre assur6 de rentrer

ses grains en excellent 6tat, dans les sai-

sons les plus defavorables . J 'ai sauv 6 ,
par

ce moyen, ma recoite d'escourgcon ou orge
d'liiver, consistant en environ 5,000 gerbes,

et dont la rentree m'embarrassait d'autant
plus que, dans ce moment, oii il ne se pas-

sait pas un seul jour sans des pluies abon-
dantes, j'avais en m6me temps sur terre

une r^colte considerable do colza, que Ton
ne pouvait esperer de 'auvef sans y em-
ployer tons les bras et les moyens d'execu-
tion dont je pouvais disposer. L'cscour-

gcon ayant ^t6 mis en moyettes se conser-

va parfaitcment, et un niois plus tard, lors-

que le battage du colza fut termine, on ren-

tra I'orge en trds-bon etat. Comme il a ete

engrange bien sec, la m.asse ne s'cst nuiie-

raent echauffee, et le grain a conserve cette

belle couleur clairc, si rechcrchee des bras-

seurs, et qui est on ne pent pas plus rare

dans les orgcs de la recoite de cette annee-
Tout le froment que j'ai mis en mo^^e ttes

s'y est egalcment tres-bien conserve. Je
passe a la description du precede, qui est

tres-siraplc, mais qu'on ne doit cependant
pas s'attendre a voir executor avec perfec-

tion par des ouvriers que le font pour la

premiere fois. On obtiendra bientot une
bonne execution, si I'on a soin de charger
exclusivement un petit nombrc d'hommes
les plus soigneux, de la tache d'arranger

les moyettes, en Icur faisant apporter les

javelles par les autrcs hommes ou par des
femmes ; de cette maniere, en formant au-
tant d'ateliers que Ton a d'hommes charges
de faire les moyettes, et en faisant servir

cliacun d'eux par quatre ou cinq femmes,
qui no s'occupcnt que d'apportcr les javel-

les pr^s de la moyette, le travail marclio

aussi plus lestement.

Pour etablir une moyctte,on pose d'abord

k terro uno javelle, dans un lieu 61ove du
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billon ; on replic cette javelle sur elle-m(3-

inc, en soulevant Ics epis d'nne main quo
I'on passe par-dessous,pendant que Ponap-
puic I'autre bras sur le milieu de la javelle,

ct Ton ramene ainsi les epis a I'autre bout
de la javelle ; on presse fortcment la paille

sur le pli, a fin de forcer la javelle a rester

dans cette position. On place ensuite des
javelles en cercles autour de celle-ci, en
faisant reposer sur elle les epis, en sorte

qu'ils se trouventtous au milieu du cercle :

on voit que, par cette disposition, aucun epi

no pose sur la terre. On ajoute de nouvel-
les javelles sur celles-ci, et a mesure que
Ton elcve la moyette, on a soin de ranger
en cercle avec beaucoup de regularite

le pied des javelles, en frappant leg^re-

ment de la main la face cxt6rieure de la

moyette, afin qu'aucuns brins de paille ne
depassent les autres, mais qu'ils ferment
une surface circulaire unie. On place ainsi

les javelles les unes par dessus les autres

jusqu'a la hauteur de trois ou quatre pieds.

Comme tons les epis se trouvent au milieu,

cette partie s'eleve plus rapidement que le

pourtour, en sorte que la moyette forme
une espece de pain de sucre bien aplatie

;

cette circonstance est tres-importante, par-

ce que tons les brins de paille a^ant une
j

pente vers Pinterieur de la moyette, la pe-
I

tite quantite d'eau qui pourrait penetrer
dans une forte averse a quelques ponces de
la surface, ne pent descend re dans l'int6-

rieur, mais tend toujours a fi'ecouler au de-
hors. Lorsque la moyette est arrivee a la

hauteur de trois ou quatre pieds, on croise

de plus en plus les epis les ims sur les au-
tres dans le milieu, ce qui dminue la lar-

geur de la moyette ; le milieu s'eldve alors

beaucoup plus rapidement, et I'on continue
jusqu'a la hauteur a laquello I'ouvrier pent
facilement maneuvrer j le dessus de la

moyette forme alors un cone (la forme d'uu
pain de sucre) plus affile qu^auparavant,
et que I'on couvre d'une gerbe que I'on

prepare pour cela, en pla9ant un fort lien

pres du pied de la gerbe ; on renverse cette
gerbe sur la pointe du cone, les 6pis tour-
nes vers le bas, en la uisposant avec soin,

de maniere que tout le dehors du
cone soit egalement convert. Lorsque la
moyette est dans cet etat, elle n'a rien a
craindrc des plus fortes pluies ; cependant

il est prudent de visiter log moyettcs, aprc^s

un violent orage, parce que si I'une d'elles

n'a pas ete faite avec assez de soin, 11 est

possible qu'une petite quantite d'eau y ait

penetr6 ; dans ce cas on cnleve la gerbe
qui forme le chapeau, et on la dresse a

cote, afin qu'elle se seche par I'eftet du
vent et du soleil, ainsi que la partie de la

moyette qu'elle recouvrait. On a soin do
replaccr le chapeau le soir ou a I'approchc

de la pluic.

Les cereales, pour ctre ainsi mises en
moyettes, n'ont pas besoin d'etre aussi sd-

chcs que pour etre engage es, et I'on pent
toujours dresser les moyettes immediate-
ment aprds le faucillage, m^me lorsque les

grains sent coupes avant qu'ils soient par-

faitement murs, et I'on pent les laLsser

ainsi pendant quinze jours ou un mois ; la

naturalite s'y achevo completement, et le

grain y prend une exceliente qualite. Ce-
pendant si la paille etait mouillee au mo-
ment ou I'on faucille, ou si les javelles

avaient do la pluie, on devrait attendre

qu'elles fussent ressufees avant de former
les moyettes ; mais on pent toujours le faire

beaucoup avant que le grain soit suflisam-

ment sec pour pouvoir etre 116 en gerbes et

rentr6 dans les granges ou mis en meules.

Ensuite rien ne presse pour rentrer le

grain, et le cultivateur pent attendre pour

cela, que le temps et ses autres travaux

lui permettent de le faire sans inconve-

nient.

J'ai aussi employe avec succds, cette

annee, un moyen de ranger les gerbes sur

le terrain, de manidre a ce qu'elles souf-

frent le moins possible des pluies qui sur-

viennent avant qu'il ait ete possible de les

charrier, ce moyen m'avait ete donne par

un eleve de I'etablissement de Roville,d6-

partement de I'Aveyron, et qui I'avait vu
pratiquer chez lui. On couche deux ger-

bes en ligne droite, I'une en face de I'au-

tre, les epis au milieu, et de maniere qu'i's

se croisent un pen ; on place ensuite deux
autres gerbes de memo que les premieres,

mais a angle droit sur la premiere ligne, et

sur le milieu de cette ligne, de sorte que
ces quatre gerbes repr6sentent une croix

dont les epis occupent le milieu. On cou-

che alors deux autres gerbes sur les deux
premieres, puis encore deux autres sur la

deuxieme ligne do la croix, en montaut

ainsi jusqu'd. trois ou quatro jjcrbc« dc hau-
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tour, en sorte que Isi croix conservant ton-

jours SM prcniicro forme, coiiticnt douzc a

Rcizo irt^rlx'S. On coiKjoit que tons Icsepis

etant au milieu de la croix, et couvorts les

uns par los autres, no })euvcnt 6trc mouilles

par la ]iluie,. si ce n'est ceux de la gerbc

qui a ete plac^c la dcrni^re ; ma is comme
celle-ci se troiive fort ^Icvee, elle se res-

suie facilement par Ic moiudre vent. J'ai

trouve que les gerbes ont ])cu a craindrc

des pluies dans cettc position, quoiquo le

grain n'y soit pas a beaucoup prcis aussi en
surete que dans les moycttos, ce proced6
pent presenter une ressource precicusc,!ors-

qu'une averse subitc cmpc^che de charger

les gerbes qui viennent d'etre liees, on
lorsque I'on est force d'en laisser passer la

nuit dans les champs ; mais on doit toujours

les rentier aussitot que ccla est possible.

{JL continuer.)

I

INSTRUCTION

SUR LA COSDUITE DE LA CHARUUE SIMPLE.

Lo manicment do la charnie ne pr6sen-

te aucuno difficultc recllo ; cependant il

exigc quelques attentions et quelques soiiis

particnliers de la part des homines qui ont
i'habitude de manier la charruo ou des
pcrsonnes pen experimentees. Je crois

qu'un homme intelligent, arme de bonne
volonte, reussira facilement a la manier,
aux moyens des directions suivantes.

En conduisant la charrue simple, le la-

boureur doit fairc aussi fr^quemment le

mouvement do soulever les mancherons,
de haut en bas ; il doit done se placer de
mani^re a pouvoir executor facilement ces
deux mouvements, qui, au reste, pour
Phomme qui manie bien Pinstrument, doi-

vent toujours 6tre tres-doux, tr^s-mod6res,
et n'exigent que tr(^s-peu d'efTorts. Pour
cela lo laboureur doit marcher dans la

raie, le corps droit, et non penche en avant,
comme dans la conduite de la charrue a
avant-train. II doit saisir les mancherons
par-dessous, en plac^ant, par-dessus, le pon-
ce et Pextr6mit6 des doigts, et 1© poignet

de c(it6 et nou en doedus, comme le fait le

laboureur qui manic une charrne a avant-
train.

La charrue simple s'cnfonce, lorsqu'on

soultive les mancherons; elle sort de terre,

ou prend moins do ])rofondeur, lorsqu'on
presse sur les manches ; ces mouvements
sent tout Poppose de ceux qu'exige la char-
rue a avant-train. Lorsqu'on vent prendre
plus de largeur de raie, on penche legdre-
ment la charrue a droite, et on la penche
au contrairo un pen vers la gauche, lors-

qu'on vent diminuer la raie, ou plutot do
la tranche de terre que prend la char-
rue. »

La charrue doit etre r6glee de manierc k
marcher regulierement seule, c'est-a-diro

sans que le laboureur touche les manche-
rons, a la profondeur et a !a largeur de raie

pour lesquels elle est ajustee. On doit done,
lorsqu'on n'a pas encore I'habitude do la

conduire, I'abandonnsr ainsi a elle-m^mo
pendant quelques instants, c'est-a-dire sur
une longueur de 10 ou 20 pas, en supposant
un sol uni et exempt de pierres ; si, dans
cette epreuve, la charrue s'cnfonce trop

profondemenl, ou si elle tend 4 sortir do
terre, si la largeur de la bande qu'ello

prend augmente ou diminue sensiblement,
on pent etre assure que la charrue n'est

pas bien ajustee ; et comme la regularit6

de la marche de Pinstrument depend es-

sentiellement de cet ajustagc, on ne doit

rien negliger pour arriver a P6tablir avec
precision. Je ne puis trop insister sur ce
point, parce que c'est la I'obstacle devant
lequel on a 6choue, dans plusieurs cssais

tentes avec la charrue simple : tant
que cette charrue n'est pas bien ajustee,

ii est impossible qu'elle execute meme
un labour passable ; on ne doit done pas
s'obstiner a la faire travailler, lorsque le

laboureur est force, pour lui faire prendre
la tranche convenable, de faire constam-
ment le meme effort soit en pressant sur
les mancherons, soit en les soulevant, soit

en penchant Pinstrument a droite ou a gau-
che ; il faut alors s'arreter aussitot et chan-
ger le r^gidateur selon le besoin. Aussitot
que Pon aura trouve le point d'ajustago
convenable, on verra que la charrue mar-
che regulierement sans aucune dithculte.

L'homuie un pen exerce reconnait aussitot

ce qu'il y a a faire au regulateur, pour cor-

ri^^r lo defaut dc marche de Pinstrumexit

;
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mais lorsqii'on la manie pour la premiere
fois, on a du se resoudre d'avance a qucl-

qiies tatonnemens ; avec un pen dc perse-

verance, on arrive bientot a trouver Ic

point convenable.
La charrue s'ajiiste an moycn du reg^c-

lateiiVj piece de fer en forme d'equerrc,

place a la partie anterieure (de devant) de
I'age. La branclie perc^e de trous est dis-

poseo verticalement dans la mortaise

destinec a cet usage, et elle y est arretee

a la hauteur que Ton desire, an mxoyen d'un
boulon qui y traverse Page. L'autre bran-

clie, qui porte des dents, est placee en bas
dans le sens de I'horizon, tournee vers la

droite on vers la gauclie, selon Ic besoin.

La cliaine du regulateur presente une mail-

le allongee qu'on engage dans une des den-

tures de la branclie du regulateur placee

dans le sens de I'horizon ; le crochet d'at-

telage place en avant de la chaine se fixe

en arriere du regulateur, sur le crochet

place sous I'agc. Je ferai remarquer ici

que ce n'est pas toujours V^jHf^ derniere

maille de la chaine que celle^jj^oit se fixer

sur le crochet, mais on doit Taccrocher le

plus court que Pen pent, de maniere que la

maille allongee qui est engagee dans le re-

gulateur y joue librement, sans que jamais
la partie posterieure de cctte maille vienne
s'a.pjTu^^er centre le regulateur. En effet,

le tirage ne doit jamais s'operer sur le regu-

lateur,mais sur le crochet place sous Page.
J'insiste sur cctte recommandation, parce

que c'est une faute que Pon a comm.ise
souvent, lorsque Pon a essaye cette charrue
sans la connaitre : et il en est resulte que
Pon a force le regulateur, et que Pon a dit

qu'il etait fort faible, tandis qu'il eprouve
tres-peu de fatigue, lorsqu'il est employe
convenablement, parce qu'alors tout I'efFort

80 fait sur le crccliet : le regulateur nVst la

que pour maintcnir la partie de la chaine

sur un point fixe, mais il ne doit jamais
supporter PefFort du tirage.

—

(j1 contiuuer.')

PFJX PES MARCHES.

Liverpool, 18 decemhre 1847.

La bonne fieur de POuest, de 29c. a 30c.

;

la fieur de Richmond, de Philadelphie et

de Baltimore, de 28c. a 29c. ; la fieur sure

du Canada et des Etats-Unis,de 23c. a 24c.

Le bl6 des Etats-Unis et du Canada, do
|

7c. 6d. a 8c. 6d. par 60 livres ; le bl6 d'ln-

de, dc 32c. a 37c. 6d. par quarter.

J^ew-York, ^Janvier 1848.

La fieur de POuest est a 30c. ; Le 30
decembre il s'en est vendu 4000 quarts

;

la fieur de Genessee se vend jusqu'a 32c.

Le ble est a 6c. lOd.

Montreal, ^Janvier 1848.

Le bl6 se vend de 5c. 6d. a 6c. 6d. le mi-
not ; I'orge, de 3c. 9d. a 4c. ; les pois, de
4c. a 4o. 2d. ; le seigle, de 3c. 6d. a 4c.

;

les patates, de 3c. a 3c. 6d. ; le boBuf, ds
3d. a 5d. la livre; le mouton, de 2c. 6d. a

7c. 6d. le quartier ; Pagneau, de Ic. 8d. d

4c. le quartier ; le veau, de 3c. a 10c. le

quartier ; le lard, de 4c. a 4c. 6d ; le beur-

re frais, de Ic. a Ic. 2d. lalivre ; le beurre

sale, de 9d. a lOd. ; le sucre d'erable, de
4d. a 5d. ; les oeufs, de lOd. a Ic. la dou-
zaine ; les dindons, jeunes, de 5c. a 6c.,

vieux, de 6c. a 7c. ; les oignons, de 2c. ^

2c. Qdi. le minot ; la fieur, de 15c. a 17c. le

quintal.
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CULTURE DU TREFLE DANS LA
BELGIQUE,

PAR N. SCHWERTZ;

Traduit de Vallemand^ par M. Jules Rieffel,

iUve de V etahlissement de Roville

en France.

pans tons les Pays-Bas (si nous en ex-

ceptons la Campine), on considere la culture

du trdfle commun (trifoUum prafense sati-

vu?n) comme tellement indispensable, que
les oultivateurs de ce pays ne peuvent se

faire I'idee d'une agriculture dans laquelle

ne figurerait pas la culture de cette legu-

mineusc. J'ai meme vu que dans les an-

n6es ou les rats des champs ravagent les

recoltes, le cultivateur etait bien plus afi'ec-

te de la perte d'une r6co!tc de trefle que de
celle d'une recolte de froment, preuve in-

dubitable que I'agricultur tlamand consi-

ddre la culture du trifle comme la base es-

sentielie de toute bonne agriculture.

En elFet, la plante pr6cieuse qui fait Ic

sujet de cette article, parait Mre, dans cette

contree, dans le pays qui lui convient le

raieux, dans sa patrie, en uu mot. Son uti-

lit6 comme fourrage, et sa valour en agri-

culture, doivcnt avoir ete reconnues de
tr^s-bonne lieure par les agriculteurs fla-

mands ; car personne no se souvient d'avoir

entendu citer par les plus vieux oultiva-

teurs I'epoque de I'introduction de cette

plante en Flandre. Les plus anciens livres

mdmes parlent du trefle comme d'une
chose aussi connue et aussi commune dans
ce i^ys, que riicrbe des prairie^j nttturelles

et I'avoine. II est egalement problble que
non-soulement PAllemagne, iuais encore
I'Angleterre out emprunt6 aux Flamands
la culture du tr^iie commun ; car, indepen-
damment de cq que, suivant le temoignage

d'Arthur Young, la culture du trdflo 6tait

encore enti^rementinconnue de son tem|)s

dans j)lusicurs parties de I'Angleterre, et

qu'une foule d'agriculteurs de ce dernier
pays repoussaient opiniatrement cette cul-

ture, le m6me 6crivain, dans son Agricul-

ture experimentale, rapporte une tradition

d'apr^s laquelle I'introduction du tr^llc en
Angletcrre ne remonte pas au-deli d'uu
siecle. II attribue cette introduction a sir

Richard Weston, qui iraporta de la Flandre
la culture du trdfle et la recommanda 4 ses

compatriotes dans un m6moire qu'il publia

sous le titre de Discourse on Flanders Zus-
bandry.
En eifet, Arthur Young, en rapprochant

I'introduction tardive da trdlle dans son
pays, de I'extension rapide et considerable

que prit la culture de cette plante, ne put
s'emp6cher de trouver dans ce fliit quelque
chose d'enigmatique. " 11 fallait, dit-il k
ce sujctjque les cultivateurs anglais fussent

a cette 6poque des 6tres bien plus deciles

que leurs confreres de nos jours ; car, j'ose

I'aiiirmer, quarante sir Eichard s'ei6ve-

raient aujourd'hui, et 6criraient avec des
plumes tir6es des ailes d'un archang©,
qu'ils ne parviendraient pas k introduire

parmi nous une pratique nouvelle, quelle

que fut d'ailleurs I'eloquenco de leurs

6crits."

Dans les Pays-Bas, on sdme le trifle in-

difi'(&remnient avec toutes les c6reales, I'or-

ge d'automne et le sarrazin exceptes. On
a observ6 a Voorde, en Flandre, qu'il ne
reussissait pas dans les terres qui, I'annee
precedente, avaient produit des fdves a

cheval (feve roles) ; mais en revanche il r6-

ussit bien dans du lin.

Dans les assolemens (1) flamands, le

(1) On dit souvent et il est cr\i gen^ra-
leinenl au temps oii nous vivons que pres-

que toujours il ne faut pas cultivwr deux
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trifle ne reparait que tons les qnatre on
sept ans. Dans rnon ^ays, oii le cultivateur

n'a pas antant d'industrie et ou il ne sail

pas employer une aussi grande quantite

d'engrais, le trefle ne revient sur le m^me
terrain que tons les douze et au plus tons

lesneufans. Ce long intervalle entre deux
r6coltes de trefle est chez moi le r6sultat,

non de la nature du sol, mais du manque
d'engrais et d'un assolement qui ne con-
vient point a la culture du trefle ; c'est, en
effet, ce que nous prouve la culture de nos
petits proprietaires dont les petits chcyii])s

3ont fortement fumes et souvent plantes

en pommes de terre soigneusement culti-

vees et tenues dans un grand etat de pro-

prete . Sur de pareils sels nous voyons que
le trifle revient tons les six ans avec le plus

grand succes. Et si dans le Brabant, j'ai

trouve des assolemens dans lesquels le

trifle revenait tons les quatre ans, ces as-

solemens, cependant, ne sent suivis que sur

des terres entour^es de clotures, situees

prds des habitations et prepares par une
r^colte de pommes de terre, pour lesquelles

le sol re^oit un labour de defoncement, ou
bien sur des terrains d'alluvions (Marsch-
boden), qui, comme on le sait, font une ex-
ception en agriculture. Du reste, on sait

avec quel soin, pendant toute la duree de
I'assolement, ces chan'^s sent laboures,

herses, bines, etc.

En Flandre,on sdme le trifle apr^s avoir

dispose le terrain en billons (2), ou apres
Pavdir laboure a plat. Cependiciit, en sui-

vant cette derniere pratique, le cultivateur

a soin de disposer son terrain de maniere
a ce qu'il paraisse laboure en planches,
operation qui lui rend plus faciles les cul-

tures suivantes, par lesquelles il voudra
former de nouveaux billons. Le terrain

annees de suite un m^me morceau dc terre

avec le m6me grain ou le meme legume,
parce que la terre s'epuise trop vite et

qu'elle ne rapporte plus rien. Pour reme-
dier a cet inconvenient, on change les es-

pdces de grains ou de legumes que I'on

emploie''et I'on ne cultive les m^raes que
plusieurs annees apres ; voila ce que I'on

appelle " assollement."—(Note de I'Edit.)

(2) Billon est le liaut d'un sillon, ou le

Billon en dos.

est toujonrsdispos6 en planches, soit qu'on
le prepare pour Pavoine, mais le hersagc
a lieu en travers ; cette operation cepen-
dant engorge les raies d'ecoulement que
Pon ne nettoie qu'apres ce travail. Quel-
ques cultivateurs refendent leurs billons

afin de. donner a leurs champs une surface
entierement plate. Les Flamands prefc-

rcnt cultiver le trefle en planches bora-
bees, parce que leurs terres sent humides
ou exposees a des inondations ; sur des
terres seches on est d'un avis contraire.

Enfin, on rencontre beaucoup plus de
champs de tv^iio disposes en billons que la-

boures a plat.

On seme plus epais sur les terres I^gdres

que sur les terres fortes, parce que les

plantes tallent davantage sur ces dernidres.

En revanche les terres legeres fournissent

une semence plus abondante et de meilleu-

re quantite.

M. Man a raison d'affirmer que Pon
seme toujours le trefle au printemps ; mais
il se trompe en disant qu'il est seme sur du
seigle,car nous avons deja dit et nous avons
deja vu, dans les dilFerens assolemens, que
le trefle est seme dans du froment, sur de
Porge de printemps, sur Pavoine et sur le

lin. La semaille du trefic sur les cereales

de printemps s'opere de la maniere sui-

vante dans mes environs.

Des que la semence d'avoine .ou d'orge

a 6te enten-ee par un hersage, on passe le

rouleau et Pon seme le trelle immediate-
ment aprds.

Parmi toutes les plantes auxquelles on
pent associer le trefle, le lin occupe sans

contredit le premier rang. En effet, une
terre riche, tres-meuble, tres-propre, telle,

en un mot, que la demande le lin, et, d'un
autre cote, une plante qui, comme le lin,

s'eleve et talle pen et qui abandonne de
bonne heure le sol, presentent des circons-

tances qui doivent n^cessairement favori-

ser la croissance du trifle. Aussi puis-je

afhrmer que je n'ai jamais eu ni vu dans
mes environs, de plus beau trefle que celui

qui avait ete seme dans du lin. Seme dans
cette recolte, le trefle donne, avant Phiver

de Pannee de la semaille, une coupe pas-

sable, et dans Pannee suivante deux belles

coupes dont la i)remierc pent avoir lieu une
semaine ou deux avant celle du Ireflo seme
dans du seigle ou de Pavoiiie.
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La soiile chose qu'oii anrait a craindre

en parcil cas,serait dc voir lo liii etoiiffe par

unc trop forte vegetation du trifle' : cet in-

convenient cepcndant nc pout gudro avoir

lieu que daneles ann^cs ou le lin ne renssit

pis ; mais jc doutc que cela puissc arriver,

pnisque sur nn sol comme celui du pays de
Wacs, oil le lin forme la principalc culture,

on n'a jamais cet inconvenient a craindre,

lorsqu'on sdme le trefie dans le lin. En
supposant meme qu^il y cut quclque dan-

get' a courir, on a iin moyen assure de Pe-

viter ; il suffit pour cela de ne faire la se-

maille de trefle qu'au moment oii I'on va
sarcler le lin. On repand alors la semenee
qui est suffisamment enterree par le pieti-

nement dcs sarcleuses.

En 1S04 j'ai fait semer de cette maniere
du trefle dans une recolte de lin qui avait

deja trois polices de hauteur. Malheureu-
eement le temps etait tres-sec, la terre dure
et mon lin tellemcnt propre qii'il n'avait

niillement bcsoin de sarclage. Je nc voiilus

pas faire une depense qui me paraissait

inutile, et j^exposai ma semence de trefle

sans en esperer grand'chosc. Elle germa ce-

pcndant malgre une secheressc excessive,

et lorsque le lin fut enleve, la recolte de
trellc, hien qu'elle eut une apparence che-
tive, ne laissa pas de devenir tellement

belle I'annee suivante, qu'elle fit I'admi-

ration de mes voisins. Je dois de plus faire

observer ici que le trifle dont je parle ne
fut pas fume.

Dans les Pays-Bas, le trefle est fame par-

dessus pendant le printemps ou vers la fin

de riiiver. Cette fumure par-dessus se

compose soit de famier d'etable bien de-

compose, soit d' urine, de chaux, de cendre
de houille ou dc toiirbe. Mais les cendres
hoUandaises sent toujours employees a

I'amendement du trifle, et sont extreme-
ment estiniecs. Ces cendres arrivent ])ar

les canaux jusqu'a Bruxellcs et Lowen ou
les fermiers de la partie plus meridionale
viennent les acheter,et elles pen^trcnt dans
I'interieur de la Flandre en remontant
I'Escaut.

On les repand sur le tr^>fle par \in temps
convert et humide, aussitOt que la recolte

couvre le sol de ses feuilles,, et meme avant
cette epoque. Le trefle amende avec ces
cendres a ordinairement un bon pied de

i

plus que celui sur lequel cet ameudqinent

n'a pas 6t6 employ6 ; aussi les Hollandais
discnt-ils proverbialemcnt : les cendres ne
coutcnt rien i celui qui les achdte pour
amender le trifle, celui qui les neglige
d'en achcter les paie Ic double. L'effet de
CCS cendres est si considerable que sur une
terre oii Ic trMc pa rait a peine, il suffit

d'en repandre pour que quelqucs semainc».
apres on y voie une belle recolte : aussi ne
craint-on pas de faire des d^penscs pour
s'en procurer.

Suivant M. Man, dans le Brabant, cen-
tral on repand ordinairement en mars Ut

cendre de tourbe sur les jeunes trifles. Un
grand nombre de cultivateurs flamands,
dit-il, repandent ces cendres trds-6pais, et

les sels que conticnt cet amendement, ren-

dent le sol tellement fertile, que sans em-
ployer d'autre fumure et sans enterrer lo

trefle en vert, on obtient on suite de trds-

belles recoltes de froment. Bien entendu
qii'en labourapt pour le ble on enterre le

regain ou troisieme coupe que dans d'autres

pays des cultivateurs iguorans font paturer

par leur betail. Entre Menin, Courtray, et

GandjOn repand, au rapport de M. Man, une
plus grande quantite de cendres qu'ailleurs.
'' C'est ici, dit-il, que se trouvent les plus
belies recoltes dc trefle que j'aie jamais
vues." Dans le Hennegau le cultivateur se
montre plus econome dans I'emploi de cet
amendement. Les frais de transport 6tant
plus 61eves sont causes do cettp Economic.

" Inexperience nous a appris, dit M.
Man, qu'il est trcs-avantageux de repaid
dre des cendres au printemps sur tons les

trefles. On considere les cendres de Hoi-
lande comme les meilleures pour cela; si

I'on nc penso pas en avoir,on emploie alors

la cendre de houille ou de tourbe, ou de la

cendre de bois lessivee. Ces cendres sont

semees a la vol6e, de la m6me mani<ire
que I'on stiUie les gi-ains; on clioisit pour
cette operation une matinee brumeuse et

calme, alin que le vent n'entporte pas les

cendres et qu'elles puissent demeurer atta-

chees sur le sol et sur les plantes. Ces cen-
dres contribuent non-sculement a detruire
les insectes qui se montrent sur le trt^fle a
cette epoque de l'annee,mais encore a ren-
dre la terre fertile. Au bout de huit jours

oh s'apergoit de I'efiet remarquable que les

cendres opOrent sur la recolte du trefle, et
des exnepiencei j-6it6iee3 OAt demontiQ
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que, sans I'emploi de cet amend enient, la

vegetation du trc^fle est languissante, et

que la c^reale et !es autres recoltes qui sui-

vent en souflrent beaucoup."
{Jl continuer.)

DU HOUBLON ET DE SA CULTURE.

Parfie utihj analyse, avantages et usages

du kouhlon.

Le houblon est une plante grimpante qui

a des racines viyaces qui ne perissent ja-

mais ; 11 a des feuilles qui ont de la res-

semblance avec celles de la vigne. Le
houblon est dioique, c'est-a-dire que les

lieurs males et les iieurs femelles sent pla-

c6es sur des pieds separes ; les premieres
forme«it des grappes rameuses et irreguli^-

res ; les secondes composent une espece de
t6te en pain de sucre, plus on moins allon-

g^e, nommee cdne du houblon, composee
d'un grand nombre d'ecailles minces et

consistantes, a la rencontre desquelles se

trouvent les deux veritables fleurs femel-
les j il leur succede deux graines environ-
n6es 'd'une poussiere jaune, ayant une
odeur et un gout amer qui lui sont propres.

C'est cette poussiere jaune qui est la par-

tie utile du houblon.-—D'habiies chimis-
tes ont constate que cette mati^re amere,
qui a tant d'odcur, est le seul si^ge de la

saveur, de Podeur forte, enfin du principc

actif du houblon, et que les feuillets des
cones qui n'ont point ete touches par cette

mati^re jaune n'ont pas plus de saveur que
le-foin s;ec. Us ont aussi reconnu que la

poussiere jaune utile existe en proY)ortion

difFerente dans les divers houblons, et par

consequent que leur valeur reelle et utile

varie beaucoup. Pour comiaitre le bon
houblon, on fait ce qui suit: On prend
les c6nes de houblon lorsqu'ils sont bien
sees ; on en separe la plus grande partie

des matieres etrangeres qu'ils contiennent

;

on les place sur un tamis de crin a niailles

serrees, puis on les effeuille a la main ; en-
suite on secoue le tamis par un mouvement
dans le sens de I'horizon : la poussidre se-

paree passe an travers des mailles en lais-

sant sur le tamis les feuillets qui ne peu-
vent le traverser j on reprend de nouveau

les feuillets pour en separer la mati6re jau-

ne qui aurait pu 6chapper une premiere
fois, et on commence de nouveau jusqu'a

ce qu'on ne paissc plus rien retirer des co-

nes effeuilles ; on a le soin de briser le

moins possible les feuillets qui pourraient

alors passer et augmenter en apparence la

proportion de la poussiere utile. On con-

serve ce prod uit dans des vases bien for-

mes. En etudiant ainsi divers houblons
procures par M. Chappellet, proprietaire

d'une importante brasserie a Paris, MM.
Payen et Chevalier ont pu s'assurer quele
meilleur houblon est cekii de Poperingue
en Belgique ; le meilleur ensuite est le

vieux houblon d'Ameriquc ; celui qui vient

ensuite est celui de Bourges en France.

II est remarquable que le prix des hou-
blons ne se soit pas regie a peu pr6s sur

les proportions de la matiere utile qu'iis

renferment, et sa disposition a devenir sure.

Dans^ le cours de leurs analyses, MM.
Payen et Chevalier font remarquer I'im-

portance d'une recolte bien faite qui ecarte

du houblon les matieres etrangeres aux-
quelies ils attribuent la difiicult6 de con-

server la biere peudant les chaleurs, sa dis-

position a passer a un etat de fermentation

acide.

Le houblon est indigene dans les contrees

septentrionales de la France, et se rencon-

tre frequemment dans les haies et les

broussailles, surtout dans les endroits hu-

mides. Les cones de ce houblon sauvage
ont quelquefois une odeur desagr^able, le

plus souvent clle est seulement moins agre-

able ; mais, dans tons les cas„ ils ne sont

jamais d'une qual'te aussi bonne que ceux
du houblon cultiv6, et on ne les emploie

presque jamais. II est done certain que
la culture a considerablement ameliore la

qualite comme la quantite des produits du
houblon, ainsi que cela est arrive pour pres-

que tons nos vfegetaux cultives.—Les hou-

blons cultives dans les divers paya ne pa-

raissent pas difFerer beaucoup, et il est pro-

bable que les houblonnieres auront ete for-

mees de plant qu'on se sera procure facile-

inent a I'etat sauvage, et qui sera devenu
meilleur par la culture et que I'on aura

plus tard employe pour fournir toutcs les

houblonnieres du memo pays.

Le houblon est tres-cultive en Angleter-

re, en Belgique, en Holland e, en Allema^
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giie et en Amdriquo ; depuis 30 ans il com-
mence a s'etendre dans la Franche-Corate,

PAlsacc, Ic d6partement du Nord, la Lor-

raine ct snrtout dans Ics Vosgos. La Fran-

ce ne cnltive pas assez de honblon pour

pouvoir en fournir an grand nomhre de

brasseries etaljlies depuis un quart de si(^-

cle ; le gouvernement, les societes agrico-

les et les ecrivains sur I'agriculture ren-

dront un grand service ainsi qu'a notre In-

dustrie, en d6truisant les prejuges qui,

d'une part, arr^tent une grande partie de

la culture de cette plante, et de I'autre font

accorder aux houblons strangers une pre-

ference tello que les brasseurs aiment

micux les payer en moyenne de 120 a 1 50

fr. le quintal, quand Ic houblon indig(^ne

se vend do 50 a CO francs. Or, M. Sigis-

mond Kolb, qui a publie recemment un
excellent ouvrago sur la fibrication de la

bicre et la culture du houblon, ne craint

pas de dire que la difference entre ces

houblons n'existe reellement que dans Po-

pinion des brasseurs et pour le profit des

marchands ; on a memo constate que les

brasseurs de Strasbourg, qui repoussent

le houblon de France, vont acheter en
AUemagne et sous le nom de houblon dPAl-

lemagney le houblon fran^ais qui y a 6te

exporte : prejuge a la fois prejudiciable au
cultivateur et a I'industriel, et qui, tant

qu'il existera, rondra utile le droit d'enlree

presque Equivalent au prix auqitel se vend
le houblon indigene, et qui avait 6t6 6ta-

bli pour proteger sa culture.

Les gouvernements ont depuis fort long-

temps cherche a encourager la culture de
cette utile plante. DEs 1404, le due Jean
de Bourgogne, comte de Flandre, fonda
une distribution annuelle de m6dailles d'or

repr6sentant une couronne de flours de hou-
blon, et que I'on donnait publiquement a

ceux qui presentaient les plus beaux pro-

duits.—En 1767, le prince-eveque de Bam-
berg et Wurtzbourg fit imprimer et distri-

buer a ses frais une instruction tres-detail-

Ice sur cette culture, afin de la propagcr.

—En 1770, une circulaire emanee des etats

provinciaux de la vieille Prusse et de la

Marche de Brandebourg ordonna a toutes

les autorites locales d'aider de tons leurs

moyens la propagation de la culture du
houblon. On a fait 6riger, dans le duche
d'Erfurth, une houblonnicre modcle pour

I'instruction des cultivateurs qui vou-
draient se vouer a cette branche de cultu-

re.—Dans beaucoup do. principautcs dc
I'AUemagnc, celui qui defriche un terrain

pour en faire une houblonniere est aflran-

chi pendant 10 ans de redevances de ce

terrain ; celui qui en 6tablit une sur un
terrain d6ja cultive obtient le m^me privi-

lege pour 5 ans.—Dans d'autres, plusieurs

recompenses sent distributes tons les ans
k ceux qui peuvent presenter le plus beau
produit, en n'admettant n6anmoins aii con-
eours que ceux qui pr6sentent une quanti-

ty de 12 quintaux. On pourrait citer en-
core beaucoup d"'autres faits pareils, pro-

pres a prouver les soins que I'on prend pour
propagcr cette culture, si n^cessaire et si

profitable en Allemagno.

Aprds avoir cit6 ces faits, M. S. Kolb dil

qu'il ne recommande pas seulement ce
genre de culture aux brasseurs et aux pro-

pri^taires qui peuvent le faire sur une gran-

de 6chelle et qui y trouveront plus d'avan-
tage qu'a toute autre culture, mais encore
aux petits proprietaires qui, comme en Al-
lemagne, n'eussent-ils qu'un petit coin de
terre expos6 a Paction libre du soleil, en
I'entonrant de plants de houblon auxquels
ils donneront un soin particulier, en obtien-

dront un produit marquant et d'une excel-

lente quality.

Le principal usage du houblon est Pem-
ploi de ces c6nes pour donner a la bi^re le

gout amer qui caracterise cette boisson ; il

a entierement remplace, pour cette des-

tination, le buis, le trtifle d'eau, Pabsynthe,
la gentiane, etc., qu'on y introduisait pour
le m6me objet. La quantite de houbJon
employee dans la fabrication de la bi6re

en France est considerable, puisque sans
compter celui qu'on recolte dans le pays
et qu'on emploie directcment dans nos
brasseries, on tire de Petranger pour une
valour de plus d'un million et demi, et que
cette quantite augmente chaque annee.
La biere devenant une boisson dont I'usa-

ge se repand chez nous de })lus en plus, il

est })robabIe que la quantite de houblon de-

mandee s'augmentera encore.

Le houblon est employe en m6decine :

il entre dans la preparation de divers medi-
canicns; on prescrit aussi,dans quelques cas,

Pemploi de sa poussiere jaune, sous le nom
de Inpiline.—On va jusqu'a manger ks jeu-
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nes ponsses dii lioiibion comme celles des

aspergos ; les feuilles qn'on retire des tigcs

servent utilement a la noiirriture des bes-

tiaux.—Enfin, eu Suede et en Lithuanic

on extrait de scs tiges fibreuscs une lilasse

qui sert a faire des toiles grossi^res et des

cordes
;
pour cet usage on cnleve les feuil-

les des tiges, on expose c-elles-ci, durant
un hiver, aux intemperies des saisons, puis

on les fait rouir et on les traite commc
c ilics du ch.auvre.—Le houblon peut pro-

duire lui-m^me les liens neccssaires pour
Pattacher ; a cet effet on a soin de couper^
en automne, les bras de celte plante ; apres
en jivoir fait des paqiiets, on les laisse dans
l-eau jusqu'a ce qu'on puisse facilement
les divisor, puis on les fait seclier et on les

conserve dans un lieu sec. Au printemps,
on les met darts I'eau quelques heures
avant de s'en servir, et ils constituent alors

d'excellens liens.

i^A contimfer.y

INSTRUCTION
SUR LA CONDUITE DE LA CHARRUE SIMPLE.

Suite etfiTi.

Pour augmenter la profondeur que prend
la charrue, ou pour lui donner plus d'en-
trure, on eleve le regulateur, en le faisant
glisser dans la mortaise, et on Tarrete en
pla^ant le boulon dans un autre trou de la
brancjie yerticale. Si au contraire la
charrue prend trop profondement, on dimi-
nue I'entrure en abaissant le regulateur.
Pour augmenter ]a largeur de la tranche
de terre, ou pour donner a ]a charrue plus
de raie, on avance vers la droite la maille
allongee de la chaine, en I'engageant dans
une autre dent de la branche horizontale
du regulateur

;
pour cela, il suffit de tour-

ner la maille allongee pour pouvoir la faire
passer d'une dent a I'autre. On diniinue
au contraire la largeur de la raie, en avan-
^anV vers la gauche, la maillo allongee.
Pour ces deux manoeuvres, on dispose la
branche d dent vers la droite ou vers la
gauche, selon que le besoin I'indique, c'est-
a-dire que si elle est dispos6e vers la gau-
che, on la change en retournant le r^giila^

teur, lorsqu'elle ne pr^sente plus assez de

I

marge pour avancer la maiUe allongee vers
la droite.

Tout ccci se rapporte a la forme du r6-
gnlateur que j'ai adoptive pour mes char-
rues.

Avec les moyens que je viens d'indiquer,

le regulateur donnera tons les degres d'en-
trure que I'on peut desirer, pourvu que les

traits des chevaux aient la longueur con-
venable. On s'apercevra facilement qu'ils

sont trop courts, lorsque la charrue ne pren-
dra pas une entrure suffisante, quoiqu'on
ait 61eve le regulateur autant que possible,

en placant le bouion dans le dernier trou

du bas de la branche verticale ; il faut alors

allongcr les traits, et reciproquement on
doit les raccourcir, lorsqu'apres avoir abais-

se le regulateur jusqu'au dernier trou du
haut, la charrue prend encore trop d'entni-

re. Par la combinaison de ces deux moyens,
pris dans la longueur des traits et dans la

manoeuvre du regulateur, on se rend entic-

rement maitre de I'entrure de la charrue

dans toutes les circonstances possibles. On
ne peut dire d'une maniere fixe la lon-

gueur qu'il convient de donner aux traits

des chevaux, parce que cela depend de la

taille des animaux ; cette longueur peut

varier de 7 a 9 pieds. Elle est d'environ

8 pieds pour des chevaux de la taille de
4 pieds 8 ponces ; mais il est impossible de

SG tromper sur la longueur convenable dans
tons les cas, au moyen des indications que
je viens de donner,

Liorsqu'on travaille avec des boBufs en
joug,on les attdle au moyen d'une lancette,

pit^ce de bois semblable a la partie ant6-

rieure du timon raide , employe dans le

midi de la France ; ce timon est conpe a

2 ou 3 pieds en arriere du joug qu'il tra-

verse, et de la part la chaine d'attelage

qui va se fixer sur le crochet de la chaine

du r6gulateur. Les observations que j'ai

faites sur Ja longueur des traits des che-

vaux se rapporte egalement a la longueur

de cette chaine. bi I'on fait attention a

cette observation, on se convaincra que la

charrue simple fonctionne avec des bceufs

en joug tout aussi bien qu'avec des che-

vaux, et qu'elle n'a besoin, pour cela, ni

de moins d'entrure, comm.e quelques per-

sonnes ont cru le remarquer, parce que

}>resque toujoiirs on avait donne trop peif

de longueur a la chaine d'attelage. Selon
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quo les bcciifs sont grands ou petits, selon

qn'ils sont accoiitumes a porter la teto haut
ou has, cette longueur ]ieut varier do 7 a

10 pieds, en y compronant la lanccttc,

c*est-a-diro en mesurant depuis le joug-

jusqirau crochet du regulatcur. On pout
faire varior cette longueur enavan^ant ou
reculant le joug sur la iancettc, perce dc
plusieurs trous, do m^me qu'on le fait pour
le timou raidc dc I'araire.

Si Ton emploie des bffiufs tirant au col-

lier, ils sont attel^s absolument de nieme
que les chevaux, c'est-a-dire que les traits

dc eliaque )'>{urc de lifPufs sont attaches a
^ pieces de hois fixes sur une volee, sus-

pendue par I'anneau qu'elle porte au mi-
lieu, au croohct de la chuinc du regula-
tour.

L'attelage le plus convenable pour cette
liarrue coijsiste en une seule paire d'ani-
manx attelt-s de front et conduits par le

meme homme qui tient les manches de la
charrue. Le laboureur doit s'accoutumer a
aligner son labour, en fixant des yeux, en-
tre les tetes des animaux, un objet eloign^,
comme un arbre, une maison, ou un jalon
qu'il a placfe a cet eifet, a Pextremite du
bilUm

; de cette maniere ilpeut tirer des
sillons alignes, ct parfaitemcnt droits.
Pour des labours en sols tres-tenaaes, on
pent aussi y atteler 3 ou meme 4< animaux,
mais alors il devient necessaire d'employer
un second homme a conduire I'attelage, et
Ton pcrd Pavant-age de pouvoir tracer des
sillons parfaitemejit droits, parce que le

charretier, etant place a cote de I'attelage,

ne pent juger de la direction aussi bien
que pent le faire le laboureur, en s'ali-

gnant comme je viens de le dire ; aussi ne
remarque-t-on des sillcns parfaitemcnt
droits, que dans les cantons oii I'attelage
de la charrue est conduit par le meme
homme qui tient les mancherons. Dans les
sols tcnaccs, en temps humide, il est sou-
vent fort utile d'attcler les animaux a la
file, marchant tous dans la raie. Pour
quelques cas partjculiers, atin d'eviter
que ics pieds des clicvaux d^rangcnt
le plant, on attele deux chevaux a la

file, eri les faisant liarcher tons deux a
cote de la rai€ sur ]a tcrre non labour6e.
La mancBuvre du j-cgulateur permet ces
divers modes d'attelages, sans clianger lai

direction de Pinstrumcnt.

Pour tourner au bout du billon, on ren-
verse la charrue k droite, en la laissant

trainer sur l'extremit6 posterieurc du ver-
soir, et en la dirigeant au moyen du man-
cheron gauche ; au moment de rentrer en
raie, le laboureur redresse la charrue, ct,

saisissant les deux mancherons, il les tire

fortemcnt a lui, en portant la charrue dans
la direction de la nouveile raie qu'il doit

cntamer. C'est le seul instant qui exigo
I'emploi d'un pen de force ; cependant
cette manceuvre demande plutot de Tha-
bitude et de I'adresse qu'un effort conside-
rable.

Pour que la charrue marche avec une
regularite parfaite, il est necessaire que le

regulateur soit tres-fixe sur Page ; ainsi,

lorsqu'il arrive que par usure ou par tout

autre cause la tige verticale du regulateur
prend quelque ballotement dans la mor-
taise, un laboureur cxperimente ne man-
que pas dc la fixer solidement, au moyen
d'une petite buchette de bois qu'il taille

en forme de coin, et qu'il enfonce dans la

mortaise, au-dessus de Page, a cote de la

tige du regulateur, de maniere a empecher
tout ballotement. Cette observation, au
reste, n'est a Pusage que de ceux qui ont
deja acquis une grande dexterite dans le

maniemcnt de la charrue ; les commen-
^ans ne pourraient apprecier la difference

qu'apporte cette petite delicatesse de Part

dans la marche de Pinstrument.

Je dois premunir les personnes qui font

usage de la charrue simple centre un d6-
faut dans lequel tombent souvent les la-

boureurs qui ne la connaissent pas bien

;

ce d^faut consiste a operer un labour en

cremaillerc, ce qui arrive lorsque la charrue

marche habituellement inclinee vers la

gauche, au lieu d'etre dans son aplomb ; le

^c, alors, ne tranche pas la terre horizon-

talement, comme il doit toujours le faire,

mais la raie se trouve plus profonde sur la

gauche, centre la terre non labonr6e, que
d.e Pautre c6t6. C'est un defaut tres-grave

dans le labour, ct qui tient uniquement a

une disposition vicieuse du regulateur, par

lequel on a donnc trop do raie, en sorte

que le laboureur est force d'incliner cons-

tamment la charrue vers la gauche, pour

ne pas prendre une bande trop large. On
fait completera»nt disparaitre ce defaut,

en avan^ant la maille allong6e d'un ou
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deux crans vers la fniucho, siir la branche
horizontale du regulateur.

La hauteur a laquellc on fixe le coutre

n'est pas une chose indifferente pour le la-

bour, et cette hauteur doit varier^selon

I'etat du sol : dans la plupart des circons-

tances, le coutre doit trancher la terre a

moitie de la profondeur du labour ; cepen-
dant il est des cas ou on doit Pelever da-

vantage, et m^me oii il vaut mieux I'enle-

ver enti^rement ; cela a lieu principale-

inent dans les sols tr^s-pierieux. Quelques
tatpnnemens ont bientot appris au labou-

reur quelle est la hauteur du coutre avec
laquelle la charrue marche le milieu dans

chaque cas ; mais, en general, la pointe

du coutre ne doit pas descendre plus bas

que 2 ou 3 pouces au-dessus du soc.

La derniero raie d'un billon, soit qu'on

\e fe7ide, soil qii^on rendosse, est ceWe qu'il

est le plus difficile de faire correctenient

avec la charrue simple, pour les per-

eonnes qui n'y sent pas habituees. II est

clair que si ravant-derniere raie qui est a

la gauche du laboureur, lorsqu'il trace la

derniere, en fendant un billon, ou si la der-

ni^re raie du billon voisin, lorsqu'on Pen-

dosse, est aussi profonde que celle qu'on

ouvre , le sep de la charrue glissera dans

cette raie voisine, malgr6 tons les efforts

du laboureur, et la derniere se trouvera

tr6s-mal renversee.

Pour 6viter cet inconvenient, il sufiit de

donner a la derniere raie un pen plus de

profondeur qu'a la voisine, ce qu'on a du

d6ja pr6voir en tra^ant celle-ci ; le sep trou-

ve ainsi un appui sur sa gauche,et cette der-

niere raie, qui est la plus essentielle pour

un bon labour, se fait aussi facilfement et

aussi correctement que toutes les autres.

Si Ton s'aper^oit qu'une charrue man-
que d'entrure ou de fermete dans sa mar-

che, on doit visiter Pensochure, afin de

voir ^'il n'y a rien de derang6 dans cette

partie, ce qui peut arriver surtout pour les

charrues a batis de bois. Pour proceder a

cet examen, on retourne la charrue la se-

melle en liaut, et saisisant le soc par la

pointe, on cherche, en le secouant avec for-

ce, s'il n'y aurait pas du ballotement ;
la

douille du soc doit etre fixee trds-solide-

ment, et sans aucun ballotement quelcon-

que, sur la partie anterieure du sep.

On renfonce le soc,si cela est n^cessaire,

en frajipant fortement sur la pointe avec un

maillet ou autre morceau de bois, en
ayant soin de tenir de la main gauche un
second morceau de bois plat entre la poin-

te du soc et le maillet, parce que, sans
cette precaution, la pointe s'enfoncerait a

chaque coup dans le maillet. On doit ainsi

chasser le soc avec force, jusqu'ace qu'il

soit parfaitement ferme a sa place, I'extre-

mite anterieure du sep venant s'appliquer

avec exactitude centre la surface inferieu-

re de la lame du soc, et sans qu'il y ait,

dans cette partie, aucune ouverture par oii

la terre pourrait p6n6trer.

II est quelquefois necessaire, pour que la

douille du soc s'assemble bien solidement,

de placer sous les ailettes qui ferment cette

douille, de petits coins de bois, ou des mor-
ceaux de cuir, afin de remedier a la re-

traite que le bois pourrait avoir prise, dans
la partie du sep sur laquelle s'assemble le

soc ; mais c'est toujours sous les ailettes de
ces cotes, et jamais entre la lame du sens

de I'horizon du bois, que Pon doit placer

ces coins, parce qu'insi I'on tendrait a faire

relever la pointe du soc, ce qui rendi'ait

impossible la marche de la charrue.

La charrue etant retourne e, comme je

viens de le dire, si Pon place une regie sur

la semelle le long du sep, elle doit poser sur

la pointe du soc et sur le talon du sep, sans

toucher ce dernier dans le milieu, mais en
laissant un espace de trois hgnes environ

entre la regie et le sep, pres de Passembla-

ge de la partie posterieure de la douille du
soc. L'examen fait ainsi, au moyen de la

regie, donne ce resultat, et si d'ailleurs le

soc est bien fermement fixe a sa place, on
peut se confier sur la marche de la charrue.

Lorsque Pon fera rechausser un soc, ou
que Pon en fera faire un neuf, on doit pren-

dre en consideration toutes les observations

que je viens de faire sur la la position du
soc, parce que c'est de la que depend es-

sentiellement la regularity de la marche
de Pinstrument.

M O I S S O N

DANS LES SAISONSf PLUVIEUSES,

Par M. de Doirihasle.

(Suite et fin.)

Depuis fort longtomps j'ai adopte Pusa-
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go do mettro prof^que tonjours en moyottca
lo colza, immediatemont nprtis lo faiicilla-

ge ; mais Tanneo dcrnicirc siirtont, j'ai pu
rcconnaitro comhicn cettc pratique est

utile. Cos moycttes so fornicnt do m6me
que jo I'ai donne pour le froment, si ce
n'est que I'on no place pas au milieu une
javelle repli6c ; ainsi, on dispose en cercle,

sur une place bicn s6che, des javelles de
colza, en pla^aut au milieu le sommet des
plantes. On ajoute de nouvelles javelles

sur celles-ci, en les disposant de mdme, on
diminue la largcur, en croisant fiu milieu
le sommet des javelles, et I'on continue
ainsi jusqu'a la hauteur de cinq ^six pieds,

en afiermissant le m eux qu'on le pent les

javelles de dcssus, afin qu'elles ne soient

pas enlevees par le vent. II n'y a aucun
inconvenient^ a placer ainsi, immediate-
ment derri^ro la faucille, le colza que I'on

a coup6 un pen sur le vert, comme on doit

toujours le faire, si I'on veut eviter d'eprou-
ver de giundes pertes par l'egi;enage. La
maturite de la graine s'ach^ve tres-bien

dans les moyettes, et comme clles sont pen
serrees, parce que les tiges de colza lais-

sent beaucoup d'espace entre elles, le vent

y pendtre assez pour dess6cher prompte-
ment les parties oii la pluie aurait pu pene-
trer. J'avais, I'ann^e derni^re, une assez
forte r6colte de colza, qui a presque toute
6te disposee ainsi, et quoique la saison eut
6te r6ellement desolante par I'abondance
et la frequence des pluies, la graine a ete
rentree en tr^s-bon etat, a la reserve d'une
trds-pcHte partie de la recolte qui 6tait

rest6e en javelle k la maniere ordinaire,
et qui a 6t6 presque entidrement perdue.

Les moyettes de colza peuvent ordinai-

rement 6tre battues huit ou dix jours apr^s
qu'elles ont 6t6 faites, c'est-a-dire, lorsque
Ton reconnait que toutes les plantes sont
completement mures, les grains noirs et les

siliques (^goiisses) bien s^ches dans I'inte-

rieur du tis. Mais alors on perdrait une
tres-grande quantite de graine, si I'on vou-
lait dcmonter la moyette comme on le.fait

pour les c4ifales, parce que les siliques de
colza s'ouvrant avec une grande facilite, et
les branches des plantes etant entreia.-'.ees

"ies unes dans les autres, il serait impossi-
bly, quelque soin que Ton put y mettre, de
separer les javelles sans donner lieu a beau-
coup cf'egrcnage. Je fais alors transporter

les moyettes entidres sur la bache ou gnxn-
de toile sur laquelle s'op6re le d^piquage
du colza : on se sort pour cela de petite*

baches, ou toiles carrecs do huit pieds de
c6te, et qui sont attach6cs par deux c6tes,

^ des perches Idgeres de dix pieds de lon-

gueur. On 6tend la bache ainsi disy)0sue

i'Cote de la moyette, et quatre homraes
passant sous la moyette deux autres batons
de dix ii douze pieds de longueur, enldvent
la moyette tout entidre, et la placent sur

la petite bache ; on retire alors les deux
batons, et les quatre hommes saisissant les

quatre extremites des deux batons qui sont
fixes a la b^che, les placent sur leurs epau-
les, et transportent ainsi la moyette jusqu'i
la grande bache sur laquelle ils la deposent.
Le service se fait ainsi tr^s-lentement, et

I'on perd aussi peu de grain qu'il est possi-

ble.

CONSERVATION,
PREPARATION ET EMPLOI DE LA CHAIR DES

ANIMAUX.

Chair musculaire ; sapreparation, ses usages,

Des essais nombreux sur la chair des
chevaux les plus maigres et qui avaient
succombe a un etat maladif bien marque,
nous persuadent que I'on ne court aucun
risque, et que I'on recueillera,au contraire,

des avantages certains en donnant cette

viande cuite et legerement salee comme
nourriture des animaux de basse-cour

;

pour cela, on la coupe en tranches, on la

place dans I'eau, et I'on fait bouillir celle-

ci pendant trois ou quatre heures dans une
chaudiere recouverte, dont la vapeur ne
s'echappe qu'avec peine, le couvercle etant

charge d'un poids et pos6 sur un bourrelet

de vieux linge.

La viande est alors facile a diviser, a

I'aide d'un couteau^, d'un hachoir, ou mierx
encore de rateaux a dents pointiies et h
courts manches. Melangee avec trois ou
quatre fois la meme quantite de pommes de
terre cuites, auxquelles on pent ajouter

I'eau employee pour faire bouillir, elle

constitue une excellente nourriture pour
les chiens, les pores et les oiseaux de bas-

se-cour ; simplement emiett^e et m^lee
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avec deux ou trois fois la mSme quantity

de grain, les ponies la raangent avidement

;

ce regime parait ies exciter a pondre ; du
moins trois essais, a des distances eloignees,

ont donne ce resnltat.

E M P L O I

DES CRINS, FOILS, LAINES, PLUMES, ETC. DES

ANIMAUX.

Tontes ces substances peuvent etre con-

serve es par les m ernes moyens ; on les

lait dessecher an four, apres s'etre assure

auparavant que la temperature n'y est

plus assez elevee pour leur nuire ; il suffit

ensuite de les emballer dans des caisses,des

barils ou tout autre vase bien clos ct le plus

sec possible ; on aura plus de chances en-

core d'une bonne conservation, en les met-
tant en contact avec la vapeur du soufre

en combustion avant de les tirer du feu

:

pour cela, on fait,en ecartant ces mati^res,

ime place nette an milieu de la sole, on y
pose deux briqnes, et Ton place dessos un
pot a fleur ou tout autre vase en terre ou
en fonte, perce de quelques trons an fond,

dans lequel on a mis un morceau allum<fe

(la moitie, par exemple) d'une meclie sou-

free. Des que le soufre cesse de bruler, on
se hate d'emballer les substances qui ont
^te exposees a son action. Si Pon voulait

prolonger pendant plusieurs annees la con-

servation de ces objets, il serait bien de
renouveler, avant les chaleurs de I'ete, le

procede que nous venous d'indiquer.

L'emploi des plumes est generalement
connu, meme dans les campagncs ; mais il

est assez rare que Pon y emploie les pro-

cedes propres a empecher leur perte qui a
lieu promptement.Les plmues defectueuses
et toutes celles qui ne peuvent servir ni

pour les lits ni pour ecrire sont ais«iient

utilisecs comme un excellent engrais, en
les mettant dans des sillons oreuses prds

des plantcs et les recouvrant de terre.

Les crins longs, tels que ceux de la

queue des chevaux dits a tons crins, doi-

vent etre m^s a part comme ayant bean-
coup plus de valeur que les crins courts

;

ces derniers ne servent qu'a filer des cor-

des, a rembourrer des coussins, meubles de
siege, selles de chevaux, etc., tandis que

les premiers s'cmploient pour faire des etof*'

fes de luxe dont le prix est assez eleve :

la fabrication des etoiTcs de crin augmente
beaucoup, et deja la matiere premiere lui

manque en France. Si les habitants des
campagnes pr^feraient faire usage des
crins plutot que de les vendre, il leur serait

tres-facile de les filer, soit par eux-mcmes
ou par des gens du metier, en cordes d'une
grande solidite, trcs-dnrablcs lors memo
qu'elles sont exposees aux intemperies des
saisons ; sous ce rapport, les cordes de crin

sont tres-convenables pour etendre le linge,

auquel, d'ailleurs, elles ne communiquent
pas de traces brunes, comme cela arrive

avec les cordes de chanvre brisecs par Phu-
midite. S'ils voulaient preparer le crin

pour rembourrer quelques meubles, ils

Pcxposeraient a la vapeur de Peau bouil-

lante en tresses, qui, apr^s le refroidisse-

ment, conservent les formes ondul^es, uti-

les pour le rendre ^lastique.

Les soies de cochon, que Pon extrait, en
quelques endroits,apr6s I'echaudage de ces

anim aux,peuvent dtre compart es aux crins

courts et vendus comme tels aux bourre-

liers et fabricants de meubles ou aux ap-

preteurs de crins.

La bnurre, ou poils de diverses peaux
quo Pon enleve en pla^ant pendant un
temps assez long ces peaux clans Peau de
chaux, sert a la sellerie grossiere et a fa-

briquer les feutres (1) pour doublage des
vaisseaux ; mais cette mati^^re de pen do
valeur ne pent guere etre obtenue que chez
les tanneurs : il en est de meme des de-

chets des peaux tonducs. Au reste, beau-
coup de peaux de petits animaux, n'ayant
de prix qu'en raison de leurs poils, et les

autrcs pouvant etre vendues sans en etre

debarrassees, il convient, en general, aux
gens des campagnes que toutes les peaux
qu'ils pourront se procurer en depouillant

les animaux morts soient conservees avec
lem-s poils.

Comes, sabots, ergots, onglons, etc.

Tons ces produits des animaux sont for-

mes d*unc meme substance, aussi ont-ils

plusieurs usages communs ; leur couleur

(1) Feutre est une eloffe qui n'est pas

tissee.
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ft lenrs grandeurs Ics font sculcs difFercr

(I'litilitc duns qnclqiics cmplois. Lc pre-

mier soin a prendre apr^s les avoir rasscin-

bles est done de les assortir suivantees ca-

ract(ires qui lesdistinguent. Ainsi,onmet-
tra ensemble tons ceux de ces objets qui

offriront a pen pros la memc nuance et la

memo grandeur ; ceux qui, etiint a la fois

le moins color^s et les plus grands, n'ayant

d^ailleurs aucune sorte dedefectuosite,au-

ront la plus grande valeur ; de m6rae, les

plus petits et les plus colores, comme ceux
qui oiiriront dcs (lechirures, dcs trous, des
entailles ou des formes trop irreguli^res,

nc pourront se vendre qu'a un i)rix moin-
dre ; cepcndant, parmi les plus grands, on
mettra a part ceux qui seront sans defaut,

et on reunira en un seul lot tons les dcfec-

tueux ; les cornes et les sabots peu colores,

mais dilTormes, seront aussi mis de cote
;

cufin, on reunira tons les petits ergots et

les rognures ou fragments de tres-petites

grandeurs.

Tons les sabots, cornes, onglons cntiers

se vendent aux aplatisseurs, qui les pre-

parent pour la fabrication des peignes

et autres objets en corne ; ceux qui sent

defectueux ne sent propres qu'a la prepa-

ration de la poudre et rapure de corne blon-

de ou brune ; enfm, les dechets, menus
fragments et petits ergots s'emploient par

les fabricants d'une substance qu'on appel-

le prussiate depotasse.

La preparation de la poudre et de la ra-

pure de corne est si simple et si facile, que
les habitants des campagnes ne peuvent

manquer de s'y livrer avec fruit : il suffit,

en efiet, de saisir I'objet qu'on veut diviser

ainsi, entre les machoires d'un etau, sous

le valet d'un etabli, ou m^me entre deux
morceaux de bois serres par une corde,

puis d'user la corde ainsi maintenue, al'ai-

de d'une rape ; la rapure ou corne usee est

recueillie, et lorsque I'on en a amass6 une
certaine quantit6 on pent la vendre aux ta-

bletjers : il conviendrait de la passer au-

paravant a travers un tamis, afin de donner
plus de valeur a la poudre plus fine, et de
tirer ainsi un parti plus avantageux de la

totalite. On doit eviter avec som de re-

pandre de riiuile ou dcs matieres grasses

sur cette poudre, et meme d'y mdler tout

autre eorps etranger, qui la rendrait impro-
pre a la fabrication d'objets en cornefondue.

Quant aux morceaux do cornes, de sa-

lx)ts et d'ongles, trop peu considerables
pour etrc employ{,'S cntiers ou reduits en
rapurcs, on parv^icndra facilemeut a tirer

parti de ces debris en les nettoyant a I'eau

froide, les coupant grossierement a I'aide

d'un hacjioir, couperet ou couteau, les m6-
lant avec un quart de leur volume de ra-

pure de cornes, passant le tout dans de
I'eau bouillante ou de la lessive faible pen-
dant une ou deux heures, puis les tenant
presses pendant une heure dans un cerclo

de fer entre deux plaques chaudes aussi

en fer. On atteindra la chaleur convena-
ble en faisant chaufier presque au rouge ces

plaques, qui doivent avoir de six a neuf li-

gnes d'epaisseur
;
puis les plongeant pen-

darkt une seconde dans I'eau froide au mo-
ment de s'en servir.

Le cercle ou moule, dont nous venous
d'indiquer I'usage, sera tout trouve en em-
ployant ces demi-bottes de roues enfoncees
dans le gros bout des moyeux ; elles seront

m^me tres-propres a cet usage. Apres un
long service, la forme conique de leurs pa-

rois facilitera la sortie de la galette qu'on

y aura moule e.

Les deux plaques en fer seront decouples
dans les rognures de tole ou forges avec
quelques morceaux de ferraille.

On pourrait les pressor suffisamment k

I'aide de coins en bois serres dans I'espace

de deux pieces de bois ; mais on se procu-

rera sans peine une presse plus commode
et peu dispendieuse, en fliisant usage
d'un etau de serrurier dans les moments oii

il est libre.

Les galettes ainsi prepar^es seront faci-

lement reduites en rapure et vendues avec
avantage aux tabletiers et fabricants

de boutons, ainsi que nous I'avons dit plus

liaut.

Ce dernier travail pourrait occupcr des

enfants et meme des aveugles. La m6me
presse pourrait servir a I'aplatissage des
grands morceaux de cornes propres a la

confection des peignes.

CULTURE PU BL£ DU TANGAROCK
OU DE LA MER-NOIRE.

Nous trouvons dans un journal franca is
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le petit article suivant que quelques jour-

naux canadiens ont deji reprodiiit. II s'a-

git de la culture du ble de. la JVIer-Noire.

On dirait que ce petit article est destine k

des lecteurs canadiens, tant ii est^ppro-

pri6 a la situation de notre pays. Nous

le recommandons specialement a Pattcn-

tion de I'agriculteur canadien, et nous I'cn-

courageons a en faire I'essai, que deja plu-

feieurs ont fait et qui leur a donne une sa-

tisfaction entidre.

" II n'arrive que trop souvent que des

pluies abondantes entravent les travaux
des champs dans la saison ordinaire des se-

mailles: pour parer au defaut ou an retard

d'ensemencement des c6reales qui en re-

sulte, non moins que pour ne plus avoir a

redouter I'effet quelquefois si dommageable
des hivers, ne serait-il pas bien precieux
que nos cultivateurs semassent le ble de
mars de Tangarock. Les essais de cultu-

re qui en ont ete faits eette annee k Cha-
rolles et a Vitry-le-Fran§ais, par M. Le-
blanc-Duplessis, ont doiine des r^sultats si

avantageux qu'il y a lieu d'esperer que, si

la culture se generalisait en France, nous

serions aflranchis d'une partie du tribut

que nous payons annuellement a la Russie

et aux Etats-Unis pour completer notre ap-

provisionnement.
" Tons ceux qui cultivent le ble de Tan-

garock se convaincront qu'il I'emporte sur

nos bl6s ordinaires par les qualites suivan-

tes, bien constat6es par des observations

nombreuses

:

'' lo. II n'est jamais affects de carie
;

" 2o. Chaque 6pi porte cinquante grains

an moins;
" 3o. Lorsque les froments ordinaires

manquent ou ne grainent pas, celui de
Tangarock ne manque jamais et fructifie

constamment

;

" 4o. II est bien renferme dans ses bal-

les, et le grain ne tombe pas de I'^pi pen-

dant la recolte
;

<' 5o. II est barbu, n'est jamais attaque

par les oiseaux et resiste meme quelque-

fois a la grele
;

" 60. La paille est plus haute d'un pied

que celle des autres froments ; elle est for-

te et ne couche jamais ; elle est aussi plus

moelleuse et plus nourrissantc
;

" 7o. Ce grain est tr6s-cstim6 des bou-
langers ; sa farine contient plus de gluten,
absorbe plus d'eau et donne un tr^s-bon
pain

;

" 80. II reussit sur tons les sols, et, par-
tout oti il a 6t6 sem6, il s'est montr6 supe-
rieur a tons ceux des champs voisins, tant
par sa vegetation que par son produit

;

" 9o. Enfin, on pent compter sur une re-

colte double de superbcs et bons grains et

sur une recolte et demie de paille.

" La farine du ble de Tangarock est

I'une des meilleures pour la fabrication du
vermicelle, de la semoule, du macaroni et

autre pates d'ltalie. V \': >• .4.

" Esperons que les cultivateurs francais

comprendront que leur propre inter^t, d'ac-

cord avec celui du pays, exigent qu'ils ad-
mettent le ble de la mer Noire dans leur

culture des cereales. II sera d'autant pUis

facile d'avoir des semailles que ce bl6 ne
manque pas actuellement dans nos maga-
sins et que d'ailleurs le gouvernement ne
saurait se refuser a leur venir en aide, sur

la demande qui lui en serait faite."

Nos journaux d'Europe du milieu de

Janvier nous apportent une note de M.
Ed. Benard, savant francais, maintenant

en Chine. Cette note contient un precede

bien simple que les Chinois emploient pour

conserver les patates. Ne serait-il pas fa-

cile de faire la meme chose en Canada 1

Nous le croyons, et pour cela il suffit de lire

la note qui suit de M. Benard

:

" On cultive dans I'archipel deTchu-San,
qui fait partie -de la province populeuse de
Tche-Kiang, beaucoup de patates et de
pommes de terre. Ces tubercules germent
et poussent promptement, comme dans les

pays chauds. Les Chinois emploient pour
les conserver les moyens suivants :

" Apres la recolte, ils les pelent, les cou-

pent en tranches et les placent sur des nat-

tes devant les habitations exposees aux
rayons du soleil, jusqu'a ce qu'elles soient

seches : les pommes de terre ainsi desse-

chees sent tres-bonnes et peuvent etre con-

servees plusieurs annees.

^' Dans leg pays ou la saison ne pcrmct
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pas d'cmploycr cc moycn dc les fairc s6-

cher il so rait possible d'employer la clia-

leiir des fours lorsque Ic pain en est retir6,

et les families pauvres no seraient pas ex-

posees a voir pcrdre une precieiise ressour-

ce, sur laqaelle elles doivent compter. En
general la pommc de terre dcvenant plut6t

malade a sa sortie de terre, ce seraitj un
moyen d'emp^cher la maladie de se pro-

pager. Entin il faut essayer de tout, avant
de d^sesperer d'line production qui jus-

qu'ici avait ete la ressource du pg-uvre."

POMMES DE TERRE.:—NoUS trOUVOHS dans

le Canadien du 7 Janvier un petit paragra-

phe relatif aux pommes de terre; nous le

transcrivons ici, car nous pensons qu'il pent

6tre utile a quelques-uns de nos lecteurs

:

" Parmi les precedes indiques pour une
bonne culture de la pomnie de terre, on
avait essaye de pla-nter seulement les ger-

mes et les peiures an lieu de mettre les

pommes de terre entieres. M. Germette,
ancien notaire, planta dans une vigne pr^s
Troyes (France), des germes extraits de
terre destines a la reproduction. Pen
apr(is ayant verifie son experience, il re-

connut que chacune des peiures plantees
avait produit 10 a 14 pommes de terre.

Une seule tige a fourni trois. grosses pom-
mes de terre, huit d'une valeur ordinaire,

et trois petites. Ces patates sent d'une
quality superieure et semblent devoir pren-
dre encore de grands developpements."

Pommes.—Le Canadien nous fournit en-

core un extrait de quelques ligncs qui sent

sp6cialement adress6es aux agriculteurs ca-

nadiens ; avis done a eux :

" Des agents anglais parcourent la Bel-
gique et le nord dc la France, ils achdtent
a un tr^s-bas prix les pommes et les poiresj

les pommes *' court-fendues roses," sent
principalement recliercliees. En fait de
pommes la Grande-Bretagne, comme dans
ses possessions, a celles qui sent les meil-
leurcs et les plus renomm^es de la terre.Le
gouvernement anglais ferait trCs bien d'en-

courager la culture de ce fruit dans le Ca-
nada et de donncr des primes aux cultiva-

teurs qui s'appliqueraient principalement a
cc genre de production. II est impossible

qu'on rencontre ailleurs d'aussi belles et

d'aussi bonnes pommes qu'en Canada, et la

r6colte en serait d'un excellent commerce
si I'on en etendait davantage les produits."

Pacages-vergers.—^\^oici encore un au-

tre petit article tir6 d'une corrcspondanco

du mdme journal qui pent n'etre pas sans

utility

:

^^ Presque toutes les prairies du canton du
Yousouvy sent plantees de pommiers qui
servent a ombrager les bestiaux mis en pa-
turage en meme tems qu'iis augmentent le

produit de leur terre par leurs fruits. De
memoire d'homme on n'a jamais vu une
telle abondance de pommes. On n'est occu-
pe qu'a etan^onner les branches pour les

empecher de casser sous le poids des fruits,

il en est de meme des pruniers, des poi-

riers
;
jamais on n'avait vu^une production

pareille."

Engrais humain et inhumain.—Un
journal anglais dit que des millions de bois-

seaux d'ossements humains sent arrives du
continent a Hull, pour 6tre employes a I'a-

griculture. Ces ossements out ete ramasses
sur les champs de bataille de Leipzig,

d'Austerlitz et de Waterloo; ils sont^ m^les
a ceux des chevaux ; on les a transportes

dans le Yorkshire, ou ils ont ete r6duits eu
poussidre et vendus comme engrais.

LIVRES NOUVEAUX.

11 vient d'etre public a Paris les huit ou-

vrages dont les nams suivent

:

lo. Des travaux publics dans leurs rap-

ports avec I'agriculture, par Aristide Du-
mont, in-8., prix 6 francs.

2o. Recherches experimcntales sur Pac-

tion du sel dans la vegetation, et sur son

emploi en agriculture, par Becquerel, in-8.



www.manaraa.com

4(5 JOURNAL D'AGRICULTUIIE.

3o. Conseils aux agriculteurs, par T. L.
Dezeimeris, in-r2, prix 1 fr. 75 c.

4. Manuel theorique et pratique du jar-
dinier, par Boitard et Noilette, in-12, prix
5 fr.

5o. Congres central d'agricuiture, 40.
session, in-8.

6o. Traite complet des maladies des
chevaux, etc., par Obert, in-8. prix 2 fr.

7o. Du pin maritime, de sa culture dans
les duues, de la pratique du resinage et de
Pindustrie des resines, par A. Boitel, in-8.,
prix 2 fr.

8o. Traite complet de I'anatomie des
ammaux domestiques, 6e livraison, par A.
Lavocat, in-8., prix 7 fr.

PREMIEE, RAPPORT ANNUEL
DES DIRECTEURS DE LA SOClfiTfi D'hORTI"

CULTURE DE MONTREAL.

Nous faisons I'extrait suivant du " Pre-

mier Rapport annuel de la Societe d'Horti-

culture de Montreal"
; nous ne doutons pag

que nos lecteurs ne lisent cet extrait avec
plaisir et interet ; c'est quelque chose qui

domie une assez bonne idee de Ja culture

des jardins dans notre belle lie de Mont-
real

;
la traduction appartient a la Minerve.

^

" La premidre exhibition publique a eu
lieu lei 9 niai,et quoique le nombre des com-
petiteurs fut pen considerable, la montre
des plantes de serre a ete tr^s-belle, et de
nature a attirer I'admiration de ceux qui
ont visite la salle. La saison tardive et les

mauvais tems ont empeche une grande ex-
hibition de fleurs et de legumcs,et les direc-
teurs ont resoiu de regarder la circonstance
comme une simple exposition, retenant les
prix offerts,et en memctems exprimantleurs
remerciments a ceux qui avaient contribue
en envoyant des articles pour I'occasion.

" La seconde exhibition a eu lieu le 30
juin, et I'exposition de fruits, de fleurs etde
legumes a surpasse toute attente, et a ex-
cite la vive admiration des nombreux visi-
teurs qui remplissaient la chambre durant
tout le jour. Nous eumes alors I'honneur
de la presence de S. E. le crouverneur-ge-
a^ral et de la conitessc d'Eigin. Son Ex-

;

cellence voulut bien donner gracieusement
une reponse favorable a la demande qui lui
fut faite de devenir le Patron de la soci6t6,
et exprima le plus vif interet pour son suc-
ces et sa prosperite. La comtesse d'Eigin
permit aussi avec bienveil lance qu'on as-
sociat son nom comme patronne a celui de
son noble epoux. La salle avait 6te deco-
ree avec gout par le comit6 nommc a cette
fin, et la societe lui en doit de la reconnais-
sance. Le nombre de nos membress'ac-
crut alors assez considerablernent, et I 'ad-
mission a la porte de C3ux qui n'etaient pas
membres produisit £\0.

'-' La troisieme exhibition qui eut lieu lo

3 aout, principalement etablie pour les gro-
seilles, a ete cependant bien meritoire et
interessante, demontrant la perfection oii
I'on etait arrive dans la culture de cet ex-
cellent fruit. Le nombre des competiteurs
pour les principaux prix a ete tres-conside-
rable, et de plus on y a vu une bonne ex-
position des divers fruits de la saison.

" L'exhibition annuelle a eu lieu le 8 sep-
tembrc, et dans cette occasion le comite
d'arrangements s'est surpasse en fliit d'ef-
forts. La salle spacieuse presentait I'ap-
parence d'un vaste temple, oH Flore etPo-
mone presidaient, et tons a I'envi se pres-
saient vers leurs autels avec les plus belles
ofFrandes. La societe eut obligution a John
Molson, ecr., pour la belle fontaine qui etait
si admirablement arrangee au milieu de
rochers en miniature, converts de mousse,
et de plantes. Les directeurs ont a remer-
cier MM. Shepherd, Garth, Bradshaw, et
autres membres du comite d'arrangemcns,
pour les decorations elegantes de la salle,

et I'excellente disposition des dilTerents ar-
ticles exposes, au nombre de plus de 1,500.
L'exposition des plantes de serre a ete bien
meilleuie qu'on ne I'avait espere, et celle
des plantes annuelles a 6te considerable et
variee.

*' La magnifique exhibition de pommes
et de prunes, comprenant plusieurs nouvel-
les sortes bien riches et du meilleur gout,
doit ^tre mentionnee, et comme notre ile

est favorable a la production de ces beaux
fruits, les directeurs en recommandent la

culture a I'attcntion de la societe, et esp6-
rcnt que Pannee prochaine on fera plus
d'attcntion a la classification et aux noms
des noixibreus<?s variet^s. Les directeurs
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6nt.\ii avec ]ilaisiir bcaucoup dc competi-

tion pour les legumes, et espcreut qu'a I'a-

vcnir les fonds do la socicte permettrout

qu'oa oflre de plus haiits prix.
^' La montrc d'oiseaux, comprcnait pr6s

300 cspeces de pigeons d'amateurs, do se-

rins, d'oiscaux ciianteurs, etc., dont les ca-

ges 6legantes suspendues en divers endroits

de la salle, ajoutaient a l'inter6t et a ia

beauto de I'exhibition.

" On a vu avec plaisir nomhre de compe-
titeurs des parties eloignees du pays, aiissi

bien que de Laprairie et do Sorel. Les di-

recteurs ont a remercier Henry x^tkinson,

6cr., de Quebec, pour la belie exposition de
plantes de serre et de fruits qui dans
deux occasions a excite tant d'admiration.

** Les directeurs se sent encore estimes

heureux d'6tre honor<^s de 'a presence de
Son Excellence le comte d'EIgin, et aussi

de sir H. Huntiy, gouverneur de Pile du
Prince Edouard, et de pUisieurs personna-

gcs distingues, ainsi que d'un public tres-

nombreux. La recette pour I'entrec dcs

Strangers a produit £35. On renvoie aux
archives du secretaire pour la liste des

prix accordes aux diverses exhibitions,aussi

bien que pour les rapports des juges. On
a tout lieu de croire que les d6cisions de
ceux-ci ont donne satisfaction. Le plus

grand nombre de prix durant la saison a
6te accordc a M. J. Archibold, jardinicr de
3".Savage, 6cr.,ensuite a M. P. Turner,jar-

dinier de J. Leslie, ccuyer, ensuite a

M. J. Carrol, jardinier de G. Desbarats,
6cuyer.

'^ Le r6sultat de ces exhibitions a 6t6 de
fairc voir ce dont Pile de Montreal est ca-

pable pour la culture des fruits et d'autres

productions, de creer une genereuse emu-
lation parmi les membres,d'aider et stimuler
le gout de I'horticuHure et de r^veiller Pin-

teret public quant aux travaux de la soci6t6.

II est bien a desirer pour renclre la societe du-

rable et utile, de s'adresser a la legislature du-

rant la session prochain© pour obtenir un acte

d'incorporation. Avec une corporation ayant
une existence legale reconnue, la societe n'au-

rait plus d'obstacles a acquerir dcs biens-fonds,

et a se preparer a etablir un jardin botanique

Ket

experimental, chose de la plus grande im-
portance en elle-nieme, et propre a un haut
degr6 a int^j^easer et a servir le pays eu g^ne^

** Pour un tcl 6tablifsement I'on devrait ten-

ter tons los iv.oyeuH compatibles avec la pru-

dence. Pendan* I'unuee dorniere tc sujet a
de temps a autre nltiro I'attention d'un grand
nombre i\ca dircn'tcurr^, et des communications
avec I'un des officiera de I'universite du colle-

ge McGill, quoique verbaks et non officielles,

font eutrevoir la possibilite d'arraugements par
lesqucls une partie des terrains dependant de
cette institution serait obtenue pour cette fin.

II serait premature d'entrer en detail sur le

sujet k present, mais il est clair que ce' arran-

gement produirait dcs avantages particuliera

aux deux corps. Le siijet est parliculi^re-

ment recotnmand6 a nos successeurs en office.

Un tribut de remercjments est du a tons ceux
qui par Icur appui et leur soutien ontcontribue

au succ^s et a la prosperi*e de la societe
;
pre-

mic^rement aux dames qui,par leurs elegantes

offrandesj, ont tant contribue a la beaut6'et a

I'interet des exhibitions. Comnio Tassociation

est propre a ia mise en exercice des heureu-
ses dispositions qui repandent la bienveillance

et le gout sur les entreprises particu!i6res a nos

temps., les directeurs esperent que la societe

continucra a recevoir Taide et la cooperation

zelee de la moitie la plus aimable de nos con-

citoyens. lis ne peuvent exprimer plus for-

tement leur reconnaissance pour les jardiniers

de profession en cette ville, qui des le com-
mencement ont montre taut d'activite etd'in-

leret. Voyant de suite la haute port^e de
I'entreprise sur Toccupation de leur choiy, ils

y ont mis de coeur toutes leurs forces, et nous
sommes surs en disant que, si la societe faillis-

sait a donner par la suite ce qu'elle pro met a

present; la cause n'en serait pas dans le man-
que de zele ou dVfforts de cette clas^e iutelli-

gente et respectable."

M. I'abb6 Pelletier a fait au cornice agricole
du canton de Gene (Loiret) une communica-
tion de laquelle il resulte que, dds le sixi6me
siecle de I'ere chretieone, Tusage du sel, pour
I'ameliorat'on des bestiaux, 6tait general, au
moins en Italic.—St. Gregoire-le-Grand, qui
mourut en 604.dit dans sa 17e Homelie sur le

dixieme chapitre de PEvangile selon St. Luc :

" Nous voyons sou vent mettre devant les ani-
" maux une pierre de sel, afui qu'ils soient for-
'• ces, en lechant cette pierre, d'cn consom-
" mer quelques parties, et par la, de s'am^lio-
** rer." Scppe videmus quodpetra salis brutis
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animalibus anteponitur, ut ex eddem salts ! et le giiano du P6rou
;
partout on rencon-

petrd lambere debeant et meliorari, L'emploi tre dcs instruments et dcs machines em-
du sel pour I'amelioration des bestiaux est

; ployes en Agriculture, pour battre et mou-
donc une tr^s-vieille recette. II n'y a de

|

dre le grain, pour concasser et broyer les

nouveau que Pimpossibilite de faire au dix-
|

os, pour arroser le sol. L'Industrie se joint

neuvif^me si^cle ce que les eleveurs lorn

bards on visigoths du sixieme faisaient si

librement et si fructueusement.

Socifixfi d'Agriculture ek France.—
n est inutile d'appeler une attention parti-

culiere sur Particle qui suit et que nous

empruntons a VAgricultural Journal de

Montreal. Le titre seul suffira pour exciter

la curiosite de nos lecteurs. Nous n'ajoute-

rons pas de remarques ; Particle parle as-

sez par lui-meme, et montre qu'il n'y a pas

que les Anglais qui trouvent bon le syste-

me suivi en Angleterre ; voici cet article.

C'est le President de la Soci6te d'Agricul-

'

ture de Cosne, d6partement de la Nidvre,
\

qui parle :
j

^' Les merveilles, dit-il, de la prosperit6
|

anglaise viennent de leur caractere natio-
j

nal, et des habitudes laborieuses du peuple

qui n'a pas comme nous, un climat agrea-

ble pour Pinviter au plaisir. En Angle-
terre, tout le monde travaille. L'homme
opulent lui-meme cultive ses biens, et loin

d'en avoir honte, il se gjorifie de cette oc-

cupation. Par ce moyen, le eai:)ital que
Pon retire du sol, retourne au sol, et le re-

venu de la terre, sagement employe, va en
augmenter Ta fertiiite, et n'encourage pas

des speculations dangereuses a la Bourse,

et ne sert pas a Pextravagance. Toutes les

ameliorations qu'exigeaient les interets

agricoles ont ete accordees ; les Ministrcs

et le Pariernent ont a ce sujet agi avec la

plus grande liberalite. Au moment actuel,

PANGLETEPvPwE, grace aux developpe-

ments sans exemple de ses ressources, EST
LE PAYS AGRICOLE PAR EXCEL,
LENCE ! Sur toutes ses rivieres, on voit

descendre de vraies flottes de bateaux
|

charges de grains et de fourrage ; sur ses

diem ins de fer, on voit des chars nombreux
qui transportent desbestiaux et des engrais,

les rebuts des villes, les os du Danemaick,

a PAgriculture, et il n'y a aucune opera-
tion qui ne donne de l'emploi au genie me-
canique de ce peuple inventif. Et quel
est le resultat de cette organisation eton-
nante ? La voici : le morceau de terre qui
en France donne un produit de 102 francs,

j

en donne un enJ\.ngleterro de 214'."

UAgricultural Journal de Montr6al can-

tient les petits articles suivants :

" Maladies ordinaires des porcs.—
Pour les maladies ordinaires des porcs, on
donne la recette qui suit : prendre une de-

I

mie livre de souffre, une demie livre de ga-
rance (1), un quarteron de §alp6tre et deux
onces d'antimoine noir ; mdler le tout en
semble et en mettre une cuiller6o soir et

matin dans leur nourriture,"

" Maladies ordinaires des chevaux.—
Pour les toux, on empjloie un m61ange com-
pose de son, une demie livre de graine de
lin et une once de salp^tre \ on leur fait

manger le melange.—Pour les coliques, on
recommande une pinte et demie d'huile de
graine de lin, m^lee k une once et demie
de laudanum (2), et mise dans un pen de
gruau cliaud. Pour les indigestions et le mal
de peau, on m^le ensemble une livre et de-
mie de souffre, autant de salp^tre,- une li-

vre et un quart d'antimoine noir ; on leur

en donne une cuilleree matin et soir dans
leur avoine.

—

Farmer''s Encyclopedia.^^

" La mere des patates.—M.John Cook
d'Edinbourg a trouve parmi les patates

qu'il a recoltees cette annee, uii de ces

tubercules qui p^se deux livres et demi, et

qui a 25 ponces de circonference."

(1) II y a differentes sortcs de garance
;

celle du Canada s'appelle tissavoyanne, et,

nous croyons, quelquefois seulement sa-

voyanne.—Note de PEditeur.

-• (2) Le laudanum est une preparation

d'opium.—Note de PEditeur. '
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II nous est impossible de garder ]e silence

siir I'cncouragcment que cu journal vient

d'obtenir el qu'il obticnt de plus en })lus

tons les jours. Les citoyens influents d'un

bon nombre de localit6s ne se sont pas con-

tentes de souscrire eux-m6mes au Journal

d\^griculture ; ils out 6t6 bien plus loin,

lis ont assemble leurs co-paroissiens ; ils

leiu: ont explique de quoi il s'agit ; ils les

ont exhort6s a s'abonner k cettc publica-

tion, en leur faisant voir les avantagcs qui

en resulteraient jxiur cux, et sont parvenus
k faire des listes de noms assez considera-

bles. Nous n'attendions pas moins du pa-

triotisme de nos compatriotes
; nous con-

naissions assez combien le plus grand nom-
bre d'entre eux appr6cient les bienfails de

P^ducation, et surtout do i' Education agri-

cole, pour douter un instant du success de

la belle entreprise qui nous est ccnfiee.

Cependant nous ne pouvons nous empe-
cher de remarquer avec chagrin que cer-

taines localites fournisscnt a peine trois ou

quatre souscripteurs, tandis qu'avec un pen
plus de bonne vdlont6, avec un pcu plus de

patriotisme, avec un plus grand desir de
voii amcliorer ndtre systc^me d'Agricul-

ture, ces paroisses, riches comrae elles Ic

sont, pourraient fournir vingt, vingt-cinq,

trente souscripteurs et plus. Nos cora};a-

triotes qui refusent ainsi de s'associcr a

cettecEuvrc 6minemment patriotique,n'ont,

nu dire de tout le monde, aucune bonne
raison pour justiner leur refus. lis ne sau-

jraicnt alleguer les d^pensfes, puisque ce

journal est la publication la moins chdra

du Canada j ils ne sauraient all6guer nou

plus lo manque de temps k consacror a la

lecture de notrc journal, puisqu3 Tagricul-

teur, nous ne craignons pas de le dire, doit

bon gre malgre soustraire chaque. jourl scs

autres travaux, au moins quclqucs quarts

d'heure, qu'il consacrera k la lecture des

nouveaux procedos, des nouvclles inven-

tions, etc. Sans ccla, il demeurera 6ter-

nellement \k ou il en est, et par la m6mo
la ou il en 6tait quelques ann6e3 aprds la

colonisation du pays. Nous ajoutons que

Pagriculteur Canadien, qui ne s'instruira

pas, cet agriculteur devra degenerer, ct

bientot la force m6me des choscs I'amdnerA

au degre le plus inferieur possible. Ce
que nous disons li, il nous est facile de le

prouver. L'histoire renferme uno foule

d'exemples k I'appui de notre avanc6.

Mais pourquoi chercher si loin ? de nos

jours, au moment oii nous parlons, un peu-

ple immense, une nation des plus nombreu-

ses, la nation chinoise, est un exemplo vi-

vant de ce que nous disions tout a Pheure..

Elle n'a pas voulu recevoir les lumidres d«

la civilisation, elle s'est isol6e du monde
entier, et dans son orgueil elle a cru qu'el-

le savait tout. Eh bien ! regardez-ia et

voyez ou elle en est. ' Elle est le jouet des

premiers aventuriers qui deba;rquent sur

ses cotes ; elle est forcee, cette grande na-

tion, de plier la tdte devant quelques cen-

taincs de soldats anglais, elle obeit pour

ainsi dire comme un enfant, elle est la vas-

sale de la Grande-Bretagne. Et d'oii vient

un pareil etat de choses 1 II vient de ce

que les Chinois n'ont pas voulu s'instruire
;

ils s'ctaient dit : " Nos p6res ont bien v6cu

tels qu'ils etaient, faisons de m^me !" L'6-

v^nemcnt fait voir s'iis ont eu raison.

Pour nous Canadiens, il nous est impos-

sible de demeurer plus longteraps Stran-

gers aux decouvertes agricolcs. Notre po-

sition esttdute exceptionnelle ;' bous som-
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mes avoisin6s par des homines de la plus

grande energie ; des liommes sans rivaux

pour Fesprit d'entreprise, par des hommes
qui out adopte et qui adoptent tous Ics

jours les meilleurs proced6s qui viennent a

leur connaissance. Eh bien ! si nous nous

obstinions a refuser d'ouvrir les yenx sur

notre etat, si nous nous abstenions a garder

notre syst^me d'agri culture tel que nous

I'avons, sans le changer, sans I'am^Iiorer,

nous somnaes perdus ; dans quelques an-

n6es, nous ne serons plus ce que nous som-

mes ; la oii nous somrnes les maitres, la oii

nous labourons en proprietaires, nous serons

a gage, nous serons les serviteurs de ceux

qui nous auront supplantes. Ainsi done, il

est de la plus grande importance, d'une

importance vitale ponr nous de ne phis dif-

ferer a recevoir Peducation agricole. Nous

devons nous y adonner de toutes nos forces

et avec le plus d'energie possible ; 1'encou-

ragement que cette publication revolt a tou-

le heure est la pour nous en donner I'as-

surance.

Ce scrait manquer a un de nos princi-

paux devoirs, que de taire un fait bien

beau et bien grand. Ce fait est celui de

la partie jeune et instruite de notre popu-

lation. Cette classe si interessante de la

society a compris quel role elle devait

jouer dans I'entreprise de la Societ6 d'A-

griculture du Bas-Canada. Elle a compris

qu'elle ne devait pas demeurer inactive,

et les jeunes gens ont fait ce qu'ils de-

vaient. lis se sont bien dit que les princi-

pes emis dans le Journal d''Agriculture,

que les recommandations qui y sont faites,

etc., ils ne peuvent les mettre en pratique,

en user par eux-m^mes ; la raison, c'est

qu'ils se sont consacres a des branches d'in-

dustric on a des professions diffe rentes do

celle de I'agriculteur. Neanmoins, ils ont

de suite compris qu'ils dcvaient quelque

chose k la societe, qu'ils devaient travail-

ler ftu bien g^n^ral et surtout i ravance-

ment de I'agriculture, et ils sont venus en

grand nombre mettre leurs noms sur nos

listes de souscriptions. Nous les en remer-

cions au nom de la classe si nombreuse des

agriculteurs, au nom de la Societ6 d'Agri-

culture du Bas-Canada qui sait apprecier

leurs efforts en tous genres. Qu'il nous soit

permis toutcfois d'csperer que ceux d'en-

tre nos jeunes compatriotes, qui ne se sont

pas encore joints a cette Societe, s'empres-

seront de le fairc bientot, et imiteront ceux

qui viemient de les devancer.

Dans quelque temps, peut-^tre dans la

livraison du mois de mars, nous donnerons

le chiffre des abonnes au Journal d?Agri-

culture pour chaque paroisse du Canada.

C'est aiix notables a faire tout en eux pour

que ce chiffre soit bien haut, le pays jugera

par la du degre d'education, de patriotisme,

de civilisation des differentes paroisses qu'il

renferme.

Quant aux Soci6tes d'AgricuIture dans

les differents comtes, nous avons ete dans

I'impossibilite de nous procurer une liste

complete de leurs membres.Si nous ne leur

avons pas envoye notre journal,ce n'est pa»

manque de bon vouloir de notre part, et

nous esperons que celles qui desirent le

recevoir, voudront bien nous le faire savoir

par lettres (affranchies), en donnant les

noms de tous leurs membres qui veulent

s'y abonner.

^ AVIS, j;^

Nos abonnes voudront bien se souvenir

des conditions d'abonnement a ce journal.

Ceux qui ont a coBur de voir reussir cette

entreprise, doivent s'empresser de payer

leur souscription. II n'y aura pas pour le

moment d'agents dans les autres villes ni

dans les campagncs, les moyens de la So-

ciete ne lui permettent pas de faire les

frais des agences. Dorenavant nous accu-

serons reception des lettres ct de leur con-
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tenu par le moyen du journal ; iicrus com-

menceroii3 dana la livraison du mois dc

mars.

QUELQUES REMARQUES
POUR LES MOIS DE FEVRIER ET DE MARS.

Nos lectcnrs doivent se rappeler le cu-

rieux temps que nous avons eu durant tout

le mois de decembre ; ils doivent se rap-

peler que dans la derni^re quinzaine de

I'anneo le thermoraetre n'aindique que

que trois jours de iroid,le 21, le 26 et Ic 27.

Depuis, le temps s'cst a peu prds comporte

de mdme. La premiere quinzaine de Jan-

vier ne nous offre, chose 6tonnante, que

quatre jours oii Ic tliermomdtre a indique

des degres de froid, le 6, le 7, le 9 et le 10.

Le reste du temps, nous avons eu, terme

moyen, chaque jour 24 degres de chaleur,

le jour le moins froid de la quinzaine a ete

le 15 Janvier ou le thermometre indiquait

40 degres au-dessus de zero. Depuis cette

^poque, on doit se souvenir quelle tempe-

rature nous avons eue, et avouer qu'a coup

sur c'est un temps des plus extraordinaires.

II y a dans le froid de cette amiee une di-

minution des plus sensibles ; car en le com-
parant, par exemple, a celui de I'an der-

nier, nous trouvons que du 15 decembre
1845 au 15 Janvier 1846, !e maximum du
thermometre a 6te de +37, et le minimum
de -16

; tandis que cette ann6e,bien que le

maximum soit le mdme, le minimum n'ait

que de -2. De tout cela que conclure ? que
c'est une difference passag^re accidentelle?

nous en doutons fort ; nous croyons au con-

trairc que c'est un indice certain d'un cliarv-

gement de climat prepar6 de longue date

tant par les d6frichcments du pays,que par

d'autres causes plus ou moins comiucs.

I[Un

fait qui semble soutenir notre opinion,

p'est que les vieillards nous disent que de
tlrnr temps, et ils entendent par la 30, 40

et50ansavant I'ann^e actuell6, i'hiver

commen^ait en Canada au commencement
de novembre, tandis que de nos jours I'hi-

ver ne commence qu'a la tin de d^cernbre,

et cette ann^e a la fin de Janvier.

Ces changcments de climats, ces chan-

gcments de temperature doivent 6tre pour

I'Agriculteur Canadien d'utiles enseigno-

ments ; ils doivent leur apprendre ou au
moins leur faire penser i, modifier leur mo-
de de culture, et k prevenir le retour deg

calamit^s qui cette annee accablent nog

cultivatenrs dans un grand nombre de loca-

lit^s. Ces calamit6s tout le monde les

commit, c'est le manque de bois de chauf-

fa>ge, c'est le manque d'eifets n^cessaire*

pour se v6tir, c'est le manque d'argent,

c'est le manoue de chemins d'hiver. Nous
n'essaierons pas d'indiquer les rem^des

;

nos cultivatenrs les comprennent assez

eux-memes sans que nous les leur 6nu-

merions encore,

Maintenant que nous avons enfin des

chemins d'hiver et que nous pouvons sortir

des villes et venir des campagnes, il nous

semble que le cultivateur doit en profiter

pour se procurer ce dont il a besoin.

Parmi les objets de premiere n6cessit6

pour lui dans le moment pr6sent,nous nom-
mons le bois de chauffage. Ce bois de
chaufliige qui a manque dernierement, et

qui, par son manque, a force le cultirateur

de plusieurs localites a bruler ses clotures,

il faut I'allcr chercher at la for^t. Mainte-

nant que la neige y donne accds, c'est le

premier devoir du cultivateur de s'y rendre

et de faire sa provision d'hiver, d'ete et

d'automne. II ne doit pas negligcr cq

transport, et le remettre de jour en jour

:

c'est un retard qui peut lui 6tre fatal et

que la temperature que nous avons eue
doit I'avertir d'eviter soigneusement.Lors-

que son bois aura 6te charrpye auprds d©
sa demeure, il le mcttra sans douto en pile

\ ot rentrora apreg chez lui pour s'adoimer
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i line autre occupation. Cependant il a

encore autre chose a faire ; il ne doit pas

laisser ainsi son bois s^cher en plein air
;

il doit le mettre dans un a.ppenti on un han-

gard expres pour cet objet, et en voici la

laison que donnent tons les agricnlteurs

pratiques.Une corde de bois quelconque se-

ch6e en plein air et employee comme bois

de chauiFage est moitie moins profitable

que la m^me quantit6 de bois seche dans

un hangard. Cette raison comme Pen

voit est une raison d'experience ; et les rai-

sons de cette esp6ce valent, selon nous,

cent fois mieux pour le cultjvateur que

toutes autres.

Pendant que nous en sommes A parlwr

des bois nous croyons qu'il n'est pas inuti-

le de dire un mot de Perable. En general,

durant Phiver, le cultivateur coupe et abat

Parable sans s'en faire scrupule, et cela

parce que ce bois est le meilleur pour le

chaufTage et que le prix qu'il en retire est

plus haut que celui des autres espdces de

bois. N6anmoins, au dire de tons les cul-

tivateurs pratiques, non seulement du Ca-

nada, mais de tous les autres pays qui nous

avoisinent, le devoir de I'agriculteur Cana-

dien est de conserver ses erables, et le mo-
tif en est bien bon. Outre que cet arbre

est Pornement et Pembl^me de notre pays,

cet arbre fournit un sucre excellent qui se

vend bien. A mesure que Peducation se

r^pandra, ce sucre deviendra de plus en

plus recherche, car on le perfectionnera

davantage, on le rendra plus blanc et plus

pur et il deviendra un objet d'exportation.

Voila pour Perable en particulier ; mais

parlant d'une manidre plus generale, nous

disons que le Canadien devrait bien se gar-

der d'abattre des arbres sains ct qui proniet-

tent de prosperer. 11 ne devrait s'attaquer

qu'aux arbras morts, aux branches cassees

ct tomb6es, aux arbres vieux et qui de-

perissent j eri un mot, tout arbre qui est vi-

go«r«iux ©t fort devrait 6tre epargn^. Car

autrement les consequences seront d6sa«-

treuses, et pour le cultivateur et pour Inha-

bitant des villes. Actuellement dans un
grand nombre de localites on est oblige

d'aller couper le bois a deux, trois, quatre

et cinq lieues de sen habitation, et cela

parcequ'on n'a pas eu soin de menager les

arbres vigoureux et qu'on a fait sur eux

mairi basse, sans s'occuper s'ils d6p6ris-

saient ou non. Si Pon continuait le m^mo
syst^me, la for^t ne ferait que s'^loigner

davantage de nous, et comme ces for^ts ne

sont pas eternelles on en verrait bientcit la

fin. Alors avec quoi se chaufferait le Ca-

nadien ? serait-ce avec de la tourbe 1 il

n'en a pas ; serait-ce avec du charbon t le

pays n'en fournit pas. Ainsi tout consid6-

r6, si Pon ne veut pas s'exposer a devenir

tributaire de Petranger m^me pour le com-

bustible, il faut prendre soin de Parbre d@

la foret, et ne Pabattre pas sans discerne-

ment. A notre avis, il ne serait pas mal,

bien plus il serait desirable que notre le-

gislature s'occupat prochainement de cet

objet et passat une loi pour la conservation

de nos forets. C'est la une question en de-

hors de la politique et des int^rets particu-,

liers ; c'est une question d'un inter^t g6j^6|-j

ral et qui m.erite certainement d'attirer

Pattentiou immediate de nos legislateurs.

0^ Quelques-uns des souscripteurs au

Journal (anglais) d^jlgriculturey BMxqaeh

nous avons envo3^6 la livraison de Janvier

de ce journal, nous Pontrenvoyee, croyant

que ce n'etait qu'une traduction du journal

anglais. Ce qui a accredite cette croyance,

c'est que la Mincrve et d'autres journaux

Pont cru d'abord,et Pavaient dit en proprea

termes. Neanmoins il n'en est nullement

ainsi ; les deux journaux sont sous deux re-

dactions differentes ; et bien que le journal

fran9ai3 doive toujours 6tr© fier de repro-

duire les articles du journal anglais qui est
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»i hftbilement conduit, rien n'emp^che les

•ouscripteurs d Pun ou i Pautre journal de !

recevoir lesdeux;car ils trouveront toujonrs

du nouveau dans I'un et dans I'autre. Ccci i

s'explique facilemcnt par Ic fait que les

agriculteurs do langiie anglaise, pour la

plupart vcnus de la Grande-Bretagne, ont
\

6te plus a m6me de connattre les nouvelles
j

method es, et de les mettrc en pratique, et i

qu'une foule de sujets qui leur convienncnt
|

ne convicnnent pas 6galement a la majori-

ty de nos lecteurs, parce quo ceux-ci out

un syst^me de culture tout different, et que

les nouveaux precedes leur 6tant peu con-

nus demandent dcs explications plus d6-

taill6e3.

LES AMENDEMENTS.
{Second article.)

II n'y a pas seulement qu'en Belgique,

en France, en Angleterre que I'on trouve

la chaux employee comme amendement

;

on I'emploie aussi en grande quantity dans

difforentes parties de PAlIemagne oii ses

effets sont des plus remarquables. Nean-
moins il n'est pas hors de propos d'observer

ici que,si la chaux est un bon amendement,
cela depend toujours de la qualite et de la

quantite que Pon em.ploie. La chaux mai-

gre en efFet, qui est la chaux mdlee a la

terre glaise,est un amendement qui ne con-

vient pas pour toutes sortes de cultures

;

elle favorise on ne peut mieux la croissan-

ce des legum.es, celle de la paille et du
Jfourrage en general. La chaux purecon-

vient gen6ralement ainsi que la chaux,que

Pon Pappelle chaux chaude, parce qu'elle

est m61ee a du sable ; seulement il faut re-

marquer que Pelfet de celle-ci est moins
grand que celui de la chaux pure. D'oii

il est aise de conclure que, lorsque le culti-

vateur est k memo de se procurer de cette

derni^re chaux, c'e«t celle qu'il doit pr6-<

Nons appuyons un peu fortement »ur

Pemploi do la chaux, car nous croyons que

c'est U un moyen puissant de fertiliser nos

terres,raoyen que le Cr6ateur a mis i notre

disposition avec une libcralite extraordi-

naire, et dont nous n'avons pas su jusqu'ici

faire un usage convenable. NousVoyons en

effet dans diifefentes parties duCanada des

terres pauvres oii les habitants sont encora

plus pauvres, et pourtant Pon rencontrs

chez eux de vraies murailles de chaux qui

restent la sans recevoir la destination que

nous sigualions tout a Pheure. Nous n'en-

tendons pas par la dire que Pon doit faire

de la chaux un usage immod^re ; non,

nous voulons des raesurcs et des bor-

nes partout ; mais ce que nous voulons,

c'est que nous utilisions ce que nous avons

en si grande abondance. D'ailleurs, noua

avons pour nous regler dans Pemploi de la

chaux Pexemple de divers pays qui en font

usage depuis fort longtemps. Sans parler

de PIrlande ou de la Belgique, nous voyonff

par nos derniers joumaux d'Europe qu'en

France, dans le d^partement du Nord, ou

emploie la chaux tons les trois ans et Pon
en met huit a dix hectolitres par hectare,

ce qui veut dire environ huit minots par

arpents. Ceci peut etre regarde comme
une dose convenable, car en rapprochant

cette quantite de celle employee dans d'au-

tres parties de la France, en Belgique, etc.,

nous trouvons que la difference est a peine

sensible.

Voila pour la qualite et la quantite k em-
ployer, mais il y a certaines precautions i

prendre qui ne sont pas a d^daigner, car

Pexperience de cultivateurs instruits et qui

ont fait usage de cet amendement est li

pour en d^montrer la necessity. C'est ainsi

que, comme le dit M. Pavis et plusieurs

autres ecrivaiiis fran^ais sur cette partie de

I'agricultLire, il ne convient pas d'employor

la chaux en pate, dans cet 6tat la chaux

perdftnt son effioacit6 ; mais il faut qu'«U»
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soit en poiidre, et qu'elle soil repandue snr

line terre seclie, et la recouvrir de terre,de

ceainte de pJnie. Ensuite on la melange

soigneusement au sol, ce qui se fait d'abord

par le hersage et ensuite par un labour pen

profond ; ce labour peu profond sert a gar-

der la chaux dans la couche de terre qui

egt la plus voisine de la surface, et I'emp^-

che de penetrer trop avant et de n'6tre

d'aucune utilite. Apres la premiere re-

colte, il faut avoir soin de repandre de I'en-

grais sur la terre, car autrement celle-ci se

sera appauvrie et I'ann^e suivante la recol-

te sera bien moindre el continucra ainsi a

mesure que le sol s'epuisera davantage.

Ce ma] doit ^tie 6vit6 soigneusement pour

toute espece de terre cultivee ; mais il doit

r^tre bien plus pour les terres que Pon a

ainsi amendees par la raison que la perte

est plus grande. Ceci est strictement vrai 5

car il est reconnu qu'outre que la chaux
d^tniit les mauvaises herbes et les insec-

tes qui nuisent tant aux recoltes, elle sert

a produire, par exemple, du ble bien plus

gros et donne plus de farine que le ble qui

provient d'une terre oii Pemploi de la

chaux a ete n6glig6.

Nous pourrons nous dispenser de parler

actuellement de la marne comme amende-
ment, par la raison que|la chaux est pour

nous I'araendement le plus commun et le

moins difficile a avoir. Neanmoins nous

ne voulons pas la quitter sous silence.

La marne, comme nous le disions dans

notre livraison du mois de Janvier, est une
terre grasse qui se trouve souvent a la sur-

face des plateaux formes par des terrains

d'alluvions. (Pour ceux qui desirent en

connaitre la composition et qui savent un
mot de chimie nous leui disons que la mar-
ne est un compose d'argile, de sable et de

carbonate de chaux.) On trouve ordinaire-

ment la marne (a peu de profondeur) dans

les terrains ou croissent les chardons, les

tttu4f«s, lei ronces, le trifle jaune, etc.

Quclquefois cependant il est fort difficile

de distinguer la marne de certaines autres

terres
;
pour ne se tromper pas, il suffit do

Jeter sur une petite quantitc de cettc terre

du vinaigre trds-fort ; si celui-ci se r6pand

sans boursoufflement, dit un auteur, ce n'est

que de Pargile ; dans le cas contraire, c'est

de la marne. Pour savoir la quantite de

marne a employer, il faut en avoir fait soi-

meme Pexperience, et des r6sultats Ton
conclut la quantity qui est necessaire.

Neanmoins, M. Arthur Young, excellent

ecrivain agricole, nous donne une regie que

nous pouvons accepter facilement par la

raison que des hommes comme M.Pavis,M.

Tliaer, Molard, etc., semblent Paccepter

volontiers. M. Young conseille done de

se servir d'une dose de quatre-vingt deux
pieds cubes de marne par arpents pour les

sols legers ; on emprunte la dose pour les

sols humid es. Neanmoins, comme le re-

marquent les meilleurs auteurs, la marne
exige que le sol sur lequel on la met soit

parfaitement egoutte,et quelques-uns vont

memo a dire avec assez de v6rit6 qu'il est

necessaire de faire labourer le terrain,

d'y appliquer la marne, qui elle-m6me doit

etre bien sdche avant d'etre m^lee avec

la terre. Les Anglais eux-memes couvrent

ordinairement celle-ci- d'une couche de

marne de quatre a cinq lignes d'epaisseur

et pretendent que cette quantite est par-

faitement suffisante pendant uue quinzaine

d'annees, a Pexpiration desquelles ils em-

ploient de nouveau la marne,mais en quan-

tite trois fois moindre. Dans ces terrains,

comme dans ceux que Pon amende par la

chaux, et en general dans tons tes terrains,

apres chaque recolte il faut rendre a la

terre par le moyen des fumiers et autre en-

grais la richesse qu'on lui enleve par cette

recolte. C'est la un point essentiel pour ne

pas causer .P6puisement du sol ; c'est une

chose que bien des gens comprennent,il ett

vrai, mais c'est un© pratique que Von n6-



www.manaraa.com

JOURNAL D»AGRIGULTURi:. bi

gligo fr^quemment, nous dirions, Ic plus

g6neralement. Nous ne doutons uullemcut

que cc nc soit a cette negligence que nous

nc devious attribuer en grandc partie la

sterility d'un nombre si consid6rable de

nos terres en Canada ; d'ailleurs Ic bon

sens seul nour Ic dit clairement.

A part de ces deux soites d'amende-
ments calcaires,il y a encore Ics coquillages

et les debris de demolitions que lesFran^ais

appellent/)/<2^rcr5. Les coquillages ne sent

pas rares en Canada, mais leur emploi Pest

beaucoup. Cependant si I'on voyait I'usage

que Pon en fait en Anglcterre et surtout en
France, et les resultats satisfaisans qu'ils

produisent, on ne les laisserait plus ainsi

dans Poubli. En general, lorsque ce sent
les coquillages qui servent d'amendcments
on en repand sur le sol une quantite qui

6quivant a dix on vingt charretees par ar-

pents. Nous disons dix a vingt charret6es,

car il faut,comme pour la chaux et la mar-
ne, diminuer on augmenter la dose suivant
que le terrain est sec ou humide. Quant
aux debris de demolitions, leur usage est

fort repandu non seulement en France et

en Anglcterre, mais encore en Italic. Dans
ces diflerents pays, bien que les terres sur

lesquelles on les repand aient des destina-

tfons differentes, on s'accorde neanmoins
a en employer une quantite suffisante pour
en couvrir le sol. Cette amendement est

excellent pour les grains ; ceux-ci y sent

ordinairement bieri beaux, mais la paille

est en petite quantite. En Italic, ils ser-

vent" dans" les terrains plant^s d'arbres frui-

tiers ; rien nc nous emp6clierait de faire de
m^me. Nous devrions au contraire nous
appliquer soigncusement a amendcr nos
terres oii croisscnt des arbrcs fruiliers

;

car autrcment il arrivera a bon norabre do
nos cultivateurs ce qui est arrive aux en-
virons de Montreal. On a n6glig6 lo plus

souvent d'am61iorer la terre de nos planta-

tions, et la consdquence a 6t6 que les pro-

duits ont fort diminu6 ct sont devenus prcs-

qu'a rien. De pareils resultats ont fait per-

dre le gout de ces vergers qui ne pouvaient

pas mcme produire Pint6ret de Pargent eir-

ploye a I'achat du fonds ; on a fait disparat-

tre arbres et vergers, et Pon a mis a la pla-

ce des maisons de plaisirs ou des champs
de bl6 ou de patates. Cependant si Pon
s'etait un pen applique a profiter des nou-
veaux moyens employes pour ameliorer les

terres, si Pon ne s'etait pas obstine a tou-

jours demander a la terre des produits sans

lui donner de matidres fecondantes, mais
au contraire a rendre au sol sous une autre

forme la richesse que Pon en retirait, on
ne verrait pas comme aujourd'hui un si

grand nombre de nos vergers disparus, et

Pon ne verrait pas continuellement nos

marches encombres des pommes etrangd-

res que nous fournissent nos voislns les

Americains, et une partie de nos riches-

ses ne passerait pas a Petranger. II

est de la plus grandc importance pour
nous de conserver et d'augmenter nog
vergers, car notre climat est favorable

a ce genre de culture, et les profits ea
sont fort considerables. Nous avons vu
en effet plusieurs cultivateurs qui avaient

de petits vergers qVils entretenaient avec
soin, et ils nous ont avoue plus d'une fois

que ces vergers leur rapportaient au-deli

de£100chacun,tandisqu'encoupant ces ar-

breset ensemen^ant le terrainjls n'auraient

pas retire plus du tiers de cette somme ; et

ces bons agriculteurs pourtant nc connais-

saient pas les meilleurs moyens d'am^liorer

la terre de leurs vergers. Nous recomman-
dons done fortement les amendements et

les engrais en general, ctparticulierement

lorsc[u'ils sont employes a enrichir le sol

plante en arbres fruitiers ; ce qui, comme
on vient de le voir, pent apporter des pro-

fits considerables a Pagriculteur.—Nous
continuerons ce sujet dans notre livraison

du mois de mars.



www.manaraa.com

56 JOUENAL D'AGRIG¥IiT¥RE.

Observations MfiTfioROLociQUES faites en la Cite de Montreal, Rue St. Denis,

Vatmosphcre, par L. A. H. L , {Ai'ticle soumis d lu

1

«
i

The 'mometre Barometre Direct. des vents Variat. de Vat.
w.«

i

ft h:1

Jours

III
8ii

A M
Ih
P M

6h
P M

81i

A M

30.29

Ih
P M

6h
P M

8h
A M

Ih
P M

6h
P M

8h
A M

12h
midi

6h
P M

1 Mercredi 9 25 20 30.18 30.04 Ones N O N O nun 2 nuag couv
^ 2 Jeucli 26 30 25 29.6029.60 29.61 Nord NorJ Nord|pluie pluie COUV

1- 3 Vendredi 22 32 17 29.70'29.64 29.69 N E N E N E neig neig neig

-^1 Samedi 19 25 14 29.75l29.87 29.80 N E N E N Eiinuag lUTag COUV
51 Dimanc. 26 30 24 29.78:29.74 29.75 N E N E N E:'neig neig neig

p 6 Limdi 25 30 16 29.78|29.80 •29.89 Nord Nord N O^nuag nuag nuag
7 # 3h4:2p.in. 20 33 12 30.1530.12 30.12 xNT O N N O.clair

N O.'clair

clair clair

8 Mercredi 26 34 30 30.16i30.10 30.08 N N O clair nuag
9; Jeudi 34 40 32 30.00|29.90 29.62i N O N O Nordj'couv pluie pluie

lol Vendredi 46 50 48 29.56129.53 29.55 N Nord Nord couv couv couv
11 Samedi 47 45 30 29.64l29.78 29.86 NorJ Nord Nordiipluie cla ir pluie

12 JDimanc. 31 39 36 30.1630.08 30.00 Nord N E N E|;clair couv pluie

13 Lmidi 46 46 37 29.74129.74 29.77 N E N E N Eiipluie pluie pluie

14.
)

lOhSS.s. 31 34 37 29.80|29.80 29.69 N E N E Nordjpluie couv pluie

15i Mercredi 32 28 24 29.76l29.91 29.93| Nord Nor Nord nuag clair clair

16 Jeudi 14 20 15 30.40i30.38 29.20; N E Nord Nord, nuag nuag nuag
17 Vendredi IS 19 17 30.0830.04 30.00 Nord Nord Nord nuag

N Ojneig
clair nuag

18 Samedi 15 17 14 29,^4129.90 29.48 N N nuag neig
19 Dimanc. 22 24 23 29.55 29.57 29.64 N Nord Nord .neig neig couv
20 iLundi 10 12 8 29.97 29.99 30.10 N E N E N E couv couv couv
121 (0 l5h20p.m. -11 1 8 30.20 30.16 30.00 Nord N O Nordjclair

N E couv
clair couv

22

i23

1Mercredi 2 10 7 29.60 29.54 29.51 N E N E neig neig

ijeudi 5 19 15 29.49 29.41 29.56 N E N E NE neig neig neig
;24

1

Vendredi 24 25 18 29.22 29.24 29.30 N E N E N E neig neig couv
i25

1
Samedi 11 14 8 29.6129.69 29.70 N N NO claii claii clair

26
1

Dimanc. 2 3 -4 29.72 29.74'29.79 N N N O neig claii nuag
27 jLimdi -5- 9 4 30-30130.30 30.20 N O Oiie^ Ones nuag clair nuag
28 JMardi 18 23 25 30.08 30.0029.94 N E N E xVord neig neig neig
29

(
^Dh.l.a.m 25 37 36 29.90 29.9029.84 S Slid Sud couv pluie pluie

|30 jJeudi 38 42 45 29.86 29.9029.92 S Sud Sud nuag couv pluie

31 Vendredi " 42 38 29.94 29.94i29.90

1

Sud Sud Sud nuag nuag couv

D6c. Thermometre. Barometre. Jourt.

1845 Maximum 33 le 9 dec. Maximum 30.64 le 13 d6c. Beau, 12

Minimum-16 le 24d6c. Minimum 29.52 le 5 " Neige, 17
Neig.et pl.2

1846 Maximum 38 le 3 dec.

Minimum - 2 le 29 "

1847 Maximum 50 le 10 dec.

Minimum -11 le 21 *'

Maximum 30.58 le 6 d6c.

Minimum 29.30 le 19 "

Maximum 30.40 lei 6 dec.

Minimum 29.22 le 24 '<

Beau, 13
Pluie, 1

Neige 13

Neig.et pi .4

Beau 8

Pluie 11

Neige 12

Vents.

S 1 ; S O 34

O 335 N O 18

93

N5;NE 12
S 7; S O 8
041;N0 20

93

N26;NE31
S 7; S O 2
O 3; NO 24

93
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J:urani U mois de Decembre IS-i'l^ avec dis remarques »ur let changements <k

** Societd des JlmiSy^ Ic ^dme. jour du mois de Janvier 1848.)

REMARQUES.

Pliiie de 11 heures P. M. a la nuit ; images.

Pluie la nuit et le matin et Papres-raidi jusqu'^ 4 heures P. M.
Neige la nuit et le matin et toute la journee.

Neige la nuit, a 3^ heures P. M., et a 4. heures P. M. beaucoup de nuages.
Neige la nuit et le matin jusqu'a 11$ heures A. M. et de 12 heures a la nuit.

Neige la nuit ; vent fort ; beaucoup de nuages.
Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, qnelques nuages.
Pluie de 11 heures A. M. a la nuit ; temps convert.

Pluie k 7 heures A. M., a 4 heures P. M. et de 6^ heures P. M. ; orage.

Pluie la nuit et le matin jusqu'a lOAh. A. M. et de 3h. P. M. a3|h. et de 6k. iCih.P.M,
Pluie de 54 h. P. M. et la soiree

;
grele a l|h. et a 2|h. P. M.

Pluie la nuit, le matin et toute la journee.

Pluie la nuit et le matin jusqu'a lOh. A. M. et I'apr^s-midi et le soir.

Pluie la nuit ; beau temps ; beaucoup de nuages.

Neige de lOh. A. M. a 3h. P. M. ; beaucoup de nuages.
Beau temps ; vent fort du Nord ; beaucoup de nuages.

Neige jusqu'a llh. A. M., a Ih., a l|h., a 2^h. et de 3h. a 6^h. P. M.
Neige jusqu'a 3h. P. M. ; temps convert.

Temps convert toute la journee ; vent.

Tres-beau temps, clair, beau soleil.

Neige de lOh. A. M. a la nuit ; convert.

Neige toute la journee, pen ; convert.

Neige la nuit et le matin et jusqu'a 2|h. P. M. ; soleil et neige i 12^h.

Tr6s-beau temps, clair, beau soleil.

Neige le matin pen jusqu'a lOh. A. M. ; beau temps aprd8»

Beau temps, clair, qnelques nuages.
Neige toute la journee ; temps convert; vent*

Pluie de llh. A. M. a la nuit ; temps couvert.

Pluie de 34h. P. M. a la nuit ; couvert.

Beau temps
;
qnelques nuages.

t;^ Le tableau qui precede est du a Pobligeance d'un de nos amis qui a bien voulu
nous le passer, nous promettani un pareil travail pour chaque mois de I'annee. Ces-

tableaux met6orologiques sent fort utiles et donnent souvent lieu k de curieux rappro-
chements, lis peuvent aussi servir plus tard a demontrer si vraiment les saisons rede-
^iennent les memes au bout de trente aiin^es. Pans tons les cas, nous cro^^ons que si

ces tableaux doivent avoir Icur place quelque jmrt, on ne pent les iTfieux placer que
dans un journal d'agriculture, qui doit comprendre tout ce qui pent interesser le culti-

vateur ou lui dtre utile. Nous continuerons done a publier des tables de cette espdce
dans chaque livraison, et par \k a tenir nos lectcurs au courant des variations du ther-

mom^tre et du barometre ; nous y joindrons aussi tons autres details que nous croiron*

d«voir interesser.
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CULTURE DES GAROTTES.

Nous extrayons et traduisons du Mon-

treal Witness I'article suivant qui doit 6tre

lu attentivement

:

" Plusieurs fois nous avons appel6 I'at-

tention publique sur I'importance qu'il y a

pour le Canada a augmenter en ce pays la

culture des carottes, et nous continuerons

ainsi jusqu'a ce que nous ayons attaint notre

but. II a ete fait,nous le reconnaissons avec

plaisir,des progres considerables dans cette

culture aux environs de Montreal.

" Les avantages de la culture de la ca-

lotte sont : lo. Elle n'a pas d'ennemis en

Canada ; la mouche, le ver, la rouille, etc.^

ne I'attaquant jamais d'une maniere nuisi-

ble. Elle resiste a la seclieresse, et n'est

pas tourmentee par la gelee. Defait,de bon-

ne heure ou tard, elle convient admirable-

ment a notre climat qui lui permet une bel-

le croissance.

" 2o. Elle produit beaucoup et pese pres-

que autant que les navets des Indes, tandis

que d'autre part, c'est une culture plus su-

re, et a poids egal, la carotte est plus nour-

rissante. Nous croyons que les carottes

produiront sur un arpent de terre deux fois

autant de nourriture que les patates sur la

meme 6tendue de terre, et cela avec une

augmentation de depenses peu considera-

ble pour la culture, et moins d'engrais.

" 3o. Les carottes sont preferables a

tous a^i.tres legumes comme aliments pour

les animaux. Non seulement elles sont

les meilleurs legumes pour les vaches lai-

tidres, mais elles valent presqu'autant que

I'avoine pour la nourriture des clievaux,

comme I'attestent les livres d'agriculture,et

les meilleurs fermiers pratiques dans les

environs de Montreal, qui en ont fait I'ex-

perience.

" Ces faits, si on les comprenait bien,

feraient naitre une demande de carottes

telle qu'il seraient presqu'impossible d'y

pourvoir. Car, tout citoyen de Montr6al,

qui possede actuellement dans cette ville

une vaclie ou un cheval ou tous les deux,

ferait une provision de carottes- aussi re-

gulierement qu'il en fait une de foin.

" Dix arpents de carottes, bien cultiv6s,

donneraient probablement 8,000 minots,

qui se vendraient nul doute un chelin ou

trente sous le minot en ville, ou tout en-

semble £400 ou ^e.oOO, et si le cultivateur

n'etait qu'a quelques milles de Montreal,

ses frais de culture, de transport, etc., ne

se monteraient pas a la moitie de cette

somme.

"C'est un fait que les clievaux,meme ceux

qui travaillent bien dur, sont tenus dans

un etat parfait, lorsqu'on leur donne une

nourriture dont la moiti6 est de I'avoine et

I'autre moitie des carottes, ou m6me lors-

qu'elle ne consiste qu'en carottes et en

foin. II n'est pas n6cessaire de tranclier

les carottes, car les clievaux mangent ce

legume avec la plus grande facilite dans

I'etat ou il est au sortir de terre.

" II y a diflerentes sortes de carottes.

—

La carotte blanche que les Anglais appel-

lant white-field, est celle qui pese davanta-

ge, mais elle est probablement la moins

nourrissante.

" La carotte jamie donne probablement

la nourriture la plus abondante, mais elle

est quelque peu dure.

" La carotte rouge ou ecarlate, tout bien

considere, est peut-6tre la plus profitable,

vu qu'elle produit a peu pres autant que

les carottes jaimes, et qu'elle sert egale-

.

ment a la nourriture de I'liomme et a celle

des bestiaux ; le debit est par la m^me plus

grand.

" La carotte que les Anglais nomment

early horn est la meilleure pour la table,

parvient de bonheur a maturity, et contient

la plus grande quantit6 proportiomielle de

matiere nourrissante j c'est done peut-6tre

la carotte pr6ferable pour les jardins oii
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les rangs pcuvont ^tre trt^s-rapproches Ics

iins dcs autres ; mais dans les champs, oii

ils doivent 6tre a line distance d'a-peu

pr^s 18 ponces, ponr permettrc de b^cher,

etc., cettc carottc ne convicnt pas.

" Ponr la cnltnre des carottes, la terre

devrait titre franche, et facile a remuer a

nne profondeur de 18 ponces. Les rangs

devraient 6tre a nne distance de 18 ponces

les nns des antres, et, dans les rangs, les

plants a 6 ponces de distance entre enx.

On doit garantir les carottes des manvai-

ses herbes, et les serrer avant les fortes ge-

16es de Phiver. EUes croitront bien snr

nne terre qni anra re^u de I'engrais pour la

cnltnre prec^dente."

Nous transcrivons ici nne lettre de M.

PiLOTE, directenr dn college de Ste. Anne,

adress6e an Secretaire de la Societe d'A-

gricultnre du Bas-Canada. Nos lectenrs

ponrront voir par la comment cette Societe

est vne par nos hommes les pins influents

dans les differentes classes de la societe, et

en m^me temps ils y trouveront des details

qui ponrront les int^resser j nous leur en

recommandons la lecture.

College de Ste. Anne Lapocatiere,

24 decembre 1847.

Monsieur,

Je suis heureux de r^pondre a I'appel de
la Society d'Agricultnre du Bas-Canada
dont vous ^tesle Secretaire. Ce n'est pas

que j'attache quelqn' importance an faible

concours que je puis donner a I'association

proposee ; mais je regardc comme nn de-

voir, ^pose a tout homme qui aime sinc6-

reraent I'avancement de son pays, de four-

nir, quand il le fant, a la cause commune,
au moins son contingent de bonne volenti

et de patriotique sympathie, quand il ne
pent faire davantage. Anjonrd'hui, plus

que jamais, tout le monde est d'accord sur

rujgente n^««89itA d'«ncoiira|;er I'agricul-

L^ que jar

tnre, et par elle d'exploiter, au profit du
plus petit formicr, comme du pins |)uissant

seigneur, le sol si riche de notre jenne pays.

Cet encouragement, pour etrc efficace, ne
pent venir que dcs hautos regions de la so-

ciete. Aussi, cst-il bien consolant de voir,

par Pinspection' de la liste dcs membres
inscrits en tete du rapport dcrnierement
publie, que nos honorables citoyens out par-

faitement compris que leur concours etait

indispensable. lis out fait nn appel qni, il

faut I'esperer, no dcmeurera pas sans r6-

ponse.

Parmi les moycns qne la Societe d'Agri-
cultnre du B.-C. sc propose de mettre en
OBuvre, pour atteindrc son but, j'en remar-
que deux principaux : I'etablissement d'e-

coles d'agriculture avec des fermes-mod6-
les, et les Societes d'Agricultnre dans cha-
que comte. L'un et I'autre sagement em-
ployes opereront, sans aucun doute, dans
I'agricultnre, nne heureuse revolution, tout

a Pavantage dn cultivateur comme du
commer^ant et de Pindnstriel. On com-
mencera d'abord par preparer la jeunesse.

Car si la generation naissante n'est pas ge-
neralement initiee de bonne heure a I'etn-

de de Pagriculture, en vain clierchera-t-on

plus tard a attirer son attention sur cet im-
portant objet. La routine, soutenue des
prejuges inherents a Pignorance, prevau-
dra toujours. Un coup-cPcBil sur le passe
suffit pour demontrer cette verite.

Donnons a notre jeunesse le genre d'6-

ducation qui lui est le plus necessaire. No-
tre peuple essentiellement cultivateur et

marchand a besoin de s'instruire dans Pa-
gi-iculture et le commerce.

Tant que le sol fertile des bords du St.

Laurent a rendu sans effort au labonrenr le

centuple de son travail, il etait inutile de
demander a la science les secrets d'une
production plus abendante. Mais mainte-
nant que les vieilles routines sent impuis-
santes centre Paction d'une triple calami-
te : un inscctc mystericnx, un certain de-
rangement des saisons et P6puisement du
sol, a qui Pon demande sans cesse sans ja-

mais rien lui rcndre, il est de la plus urgen-
te necessite, sous peine d'une mine com-
plete de Pagriculture comme du commer-
ce, et de tons les genres d'industrie qui s'a-

limentent de Pun et de Pautre, d'etudier

Pexperienee des vieux pays, et d'^tendr«
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partout la cx)nnaissance dii meilleur mode
de culture. Les Societes d'Agriculture

dans chaque comte faciliteront merveilleu-

semcnt I'exccution de cette tache difficile.

Ces socictes,mises en rapport avec la gran-

de societe on societe generale pour tout le

Bas-Canada, formeront un tresor commun
des connaissances et de I'expcriencc des

membres qui en feront partie ; ellesseront

un puissant moyen de propagei* le gout et

I'estime du premier des arts utiles, d'exci-

ter une louable emulation parmi les culti-

vateurs, sans laquelle tout essai d'am61io-

ration et de progres devient inutile.

Les hautes professions sont amplement
pourvues d'aspirants, trop m6me, pourrait-

on dire, vu I'etat actuel de notre societ6
;

I'ediication dite mercantile ou de commer-
ce a pris depuis quelques annees un deve-

loppement qui donne de flatteuses espe-

rances. Mais qu'a-t-on fait pour I'agricul-

ture ? Nous touchons au moment oii cha-

cunc de nos grandes institutions collegiales,

dans les campagnes, devrait avoir sa ferme-

modele, comme sa bibliotlieque et son mu-
see.

La corporation du college de Ste. Anne
pour sa part, convaincue depuis longtemps
de ce que je viens de dire, n'hesiterait nul-

lement a mettre sur pied une ferme-mode-
le avec une ecole speciale pour I'agricul-

ture, si elle rencontrait un encouragement
suffisant, soit de la legislature, soit de tout

autre corps en etat de le fournir. Cette

ferme-modele, a pen de distance du colle-

ge, serait sous sa surveillance immediate.
Je dis qu'il faudrait un encouragement suf-

Jlsant ; car la corporation est deja chafgee
•de deux pensionnats nombreux (183 Ale-

ves), dont I'un pour les hautes etudes, ou
etudes classiques proprement dites, et I'au-

tre pour un cours plus approprie au com-
merce et aux arts mecaniques, ayant cha-

cun leur marclie separee, quoique r6unis

dans le memo etabiissement. II lui serait

par consequent impossible par ses seules

ressources, d'ailleurs tres-limitees, de pour-

voir a la fondation d'un etabiissement de
ce genre. Tout ce qu'elle pent faire, dans
cette circonstance, est d'offrir son humble
mais'consciencieuse cooperation.

Permettez-raoi, Monsieur, de ne pas lais-

ser 6chapper la presente occasion de feli-

eiter la Society d'Agriculture du B.-C. de

vous avoir choisi pour secretaire. Vos longs

et utiles travaux, votre z^le ^ promouvoir
I'objet qu'elle a en vue, sont un presage

hcureux du succ^s que je lui souhaite dc
tout mon cGsur.

Veuillez m'inscrire au nombre des mem-
bres de la susdite societe, ainsi que quel-

ques amis dont je voiis envoie la liste, avec
la modique contribution exig^e par les re-

gies.

J'ai I'honneur d'etre,

Monsieur,

Votre trcs-humblo

et obeissant serviteur,

F. PILOTE, Ptre.,

Procureur C. C. S. A^

Evans, 6cr. )

Soc. d'Agric. >Seer.

etc.,etc.,Montreal.

ENTRETIENS POPULAIRES-

LB JOURNAL d'aGRICULTURE.

La scdne se passe d la campagne chee

un capitaine de paroisse. Quelques voi-

sins sont venus y passer la veill6e. On
converse de choses et d'autres ; vient

I'agriculture a son tour.

Le capitaine. — A propos, j'oubliais,

mes amis, de vous annoncer que M. le cur6

m'a envo^^e, ce soir, tout tard, par le petit,

le Journal d'agriculture.

Jacques. — Le Journal d'agriculture?

qu'cst-ce que cela, un journal d'agricultu-

re ?

Pierre.— Tiens, c'est une gazette que
les gens de la ville nous adressent et pour
laquelle ils voudraient avoir des trois ou
quatre piastres, comme si, avec toutes leurs

machines, on etait plus savant ou plus ri-

chc au bout de I'annee.

Francois. — Eh bien, moi, je suis loin

d'avoir de la science, trop malheureux I

moi, jc crois que ccux qui savent lire et

qui peuvent comprendre ce qu'ils lisent

doivent en retirer un certain profit, qui

n'est pas la paye du roi si vous voulez,

mais...
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PiEuiiE.— Mais... tant qu'il vons plaira.

Jamais vons me persnadercz qn'unc pri-

r-ette me fera r6coUer des patates la oii j'au-

rai seme dii ble, on dii ble la ou j'aiirai

plants des patates.

Francois.— Voiis allez d'lme extr6mit6

a 1'autre, mon clier ami. Dois-je vons le

dire 1 chaqne arbre prodiiit son fruit, cha-

que Element son eliet, chaqne flambeau
sa lumi^re. Ainsi la gazette vons ensei-

ghe toujours quebjiie chose, elle nous ins-

truit tant6t snr nn sujet, tantot sur nn au-

tre. Ah ! le tresor que je donnerais pour

savoir lire !

Jacques.— Oni, tu en anrais fait de bel-

les, jo crois ; ton fils qui t'a deja, sans re-

proche, coute si cher, il en est bienavance
avec tout son bagage d'instruction. Crois-

tu,en bonne verit6,.Fran9ois,qne,toi comme
raoi, nous aurions vu lever sous nos pieds

ces terres, ces batiments, si, au lieu de
travailler tard le soir, avant le soleil le ma-
tin, prenant a peine le tcras d'avaler une
bouchee le midi, nous nous etions amuses
a f(5uilleter ce livre-ci, ce livre-la. Vois

done les gens 6duques de la paroisse, que
sont leurs richesses a cote des iiotres ]

Pierre.— D'ailleurs,a quoi 9a sert-il 1 je

me sais trouve toujours plus mal de mon
education,que I'on vante comme un grand
avantage : je tenais magasin, tons mes
credits etaient entres scrupuleusement sur

un livre acliete a la ville. Elibien,j'ai

intent6 proems sur proems pour me faire

payer et j'ai tout perdu ou,si vous voulGz,je

n'ai rien gagne, les tribunaux out mang6
jusqu'au dernier sou. Bruno, mon voisin,

qui ne sait ni A ni B, tenait, lui aussi, un
magasin ; comptoir, fen^tres, cloisons, ta-

blettcs, tout etait blanchi de marques cro-

ches, droites, en croix, sur tons les sens.

Quand le tcms est venu de se faire rem-
bourser, qu'il avait besoin d'argent, plu-

sieurs ont regimbe centre les comptes de
blanc-d'espagne, mais, je m'en moque, ils

ont eu beau rire, ils out soldo et jusqu'a la

derni^re obole,

Jacques.— Cette comparaison parle

comme un livre ; en efTet, nos pdres ont
v6cu heureux, gais, a I'aise, sans instruc-

tion, et pourquoi changer de regime 1 Est-

ce parce que tel et tel, par exemple un pe-

tit...

FRAxrtis. — Ce langage na'indigne, de

votre ])art, autant qu'il m'afilige. Quant a

vons, Jacques, vous 6tes prcsque excusable,

vous n'avez jamais joui des bienfaits que
1'instruction, comme une terre fertile et

bien entretenue, rapporte. Mais d'enten-

dre raisonner Pierre comme il le fait, hu
pour qui ses parents.je les regretterai touto

ma vie scs bons parents, ont tant travaille,

tant sacrifie, je n'en reviens pas, 9a me de-

courage. II m'arrive souvent de songer et-

je me dis en moi-m6me : oui, c'est bien

vrai, les dcsseins de Dieu sont grands, ses

(Euvres admirables, et les livrcs.a mon idee,

une invention duCreateur qu'il a transmiso
aux hommos pour que les plus savants r6-

velassent en detail, et comme page a page
la beaut6 et Pordre de I'univers. Mon
brave capitaine, si ma bouche tronvait des

mots pour exprimer les pensees et les sen-

timents que mon cceur et mon esprit ont

bien des fois eprouves, je...

Le CAPITAINE.— Mes bons amis, je vous
ai laisse faire, je voulais connaitre vos sen-

timents ; eh bien ! il suffit a present, reve-

nons au Journal d'agriculture.

Tous LES TROis. — Parlcz, parlez, notre

capitaine, nous vous ecoutons.

JjE CAPITAINE. — Je vous rcmercic de
votre attention. Avant d'aller plus loin,

pourtant, je dois reconcilier ceux qui sont

en guerre avec 1' education. Car les hom-
mes honnt^tes, sans except'ons, aiment,

quoiqu'ils disent, le beau, le bon ; or, I'ins-

truction est bonne, elle est belle, done
c'est par irr6flcxion qu'ils la rejettcnt.

Prouvons-le. Un predicateur de merite
a-rrive, I'^glise regorge, les jeunes gens ou-

blicnt leurs plaisirs, les vieillards leurs pi-

pes. Un representant du comt6 se presente
;

a la sortie de I'ofhce, on se presse autour

de lui, on le grimpe sur une pidee, sur un
tas de cailloux, on I'enhardit par des braves,

on le devore des yeux, le silence, on di-

rait, 1'6coute. II n'y a pas jusque dans
I'enceinte du conseil municipal qu'on n'ac-

court entendre le Docteur si plaisant, si

raisomiable, si Eloquent, si aise a compren-
dre. Avez-vous jamais obtenu un pareil

honneiur, vous ainsi que moi, roalgre vos
biens et vos terres 1 avouez-le franche-

ment.
Jacques. — C'est bien vrai, ^a, Pierre.

Le capitaine. — Vous savez qu'il existe

une Soci6t6 d'agriculture dans le comte, et
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dans presque tons les autres comt6s il en
existe de semblables ; ces societes font

deux on trois fois par an, selon, des exhibi-

tions, c'est-a-dire que chaque habitant qui

fait partie de la Societe moyennant une
contribution d'une piastre par annee en-

voie, dans un lieu fixe d'avance, de terns

en terns une paroisse, de tems en terns

I'autre, en general la plus a la portee de
tout le mondc, la plus centrale, envoie,

dis-je, les plus rares fruits de la saison,

bluets, fraises, framboises, pois, ble-d'inde,

patates, ble, I'etoffe la plus fine et la mieux
tissee, le fromage le plus gros, les carottes,

les navets les plus resolus, les choux les

mieux pommes, I'animal le plus pesant,

un pore, un boeuf, un mouton.

Francois.— Puis,— excusez, mon ca-

pitaine, si je continue,— on examine les

chamj:>s qui sont cultives avec le plus d'art,

qui, dans un arpent reserve expres, produi-

sent la plus grande quantite d'une certaine

semence, de ble, de patates ou autre cho-

se. Je me souviens d'avoir vu des machi-
nes, que ces ingenieux d'Americains ont

inventeespour s'epargncr du travail,a battre

le ble, vanner, couper la paille
;
j'en ai vu

une principalement qui faisait, au moyen
de ses bras de fer, la journee de douze
hommes ordinaires.

Pierre.— C'est bien bel et bon, ce que
vous dites la. Mais ces macliines sont hors

de prix, j'en suis siir.

FRAN901S.— Du tout, on les emploie
iiniversellement aux Etats et on les donne,
en consequence, a bon marche.
Le CAPiTAiNE.— Vous concevez facile-

ment tons les avantages qui resultent de
ces exliibitions. Chacun s'empresse de
meriter la medaille ou le prix que la So-
ciete decerne aux plus habiles ; le soir, ge-

neralement, on se reunit autour d'une
grande table, on cause, on parle d'amelio-
tions. Nos gens y apprennent, de la bou-
che de gens plus instruits, que I'industrie

de Pun aide a I'industrie de I'autre, que
tous les hommes sont egalement destin6s

a consommer, en freres, les richesses en-
fouies au sein de la terre, et que la scien-

ce^deterre plus vite que la charrue.
Au dernier banquet, j'etais assis aupr^s

d'un Irlandais qui dechirait un pen le fran-

^ais, moi qui de mon cote entend un pen
d'anglais, nous avons conrerse d'agricul-

ture ; il m'a fait comprendre,comme il a pu,
tant bien que mal, les fautes de notre ma-
iiiere de cultiver ; me raconta qu'arrive k

Montreal il loua une forme, puis I'acheta

a vil prix parce que le proprietaire la trou-

vait trop seche, et puis est parvenu, a force

de soins, de travaux, d'engrais, a en faire

la meilleure terre du township qu'il habi-

te. En un mot il m'a enseigne, cette soi-

ree-la, plus en deux heures que je n'avais
appris de mon pauvre pere pendant les

vingt ans que nous avons vecu ensemble.

Francois.— Mais le gouverneur ne se

mele-t-il pas de 9a, aussi?

Le CAPITAINE.— Oui, je vais vous expli-

quer comment le gouverneur s'en mele.
Nous sortons de voir quel bien ces diver-

ses societes, car il pent y en avoir autant
qu'il y a de comtes,il y a la Soci6te d'agri-

culture du comte de Montreal, celle de
Berthier, de Beauharnais, etc., op^rent.

Afin d'entretenir entre ces associations des
rapports amicaux, luie autre societe plus

gi'ande, plus considerable, s'est elevee au-
clcssus d'elles : elle s'appelle la Societe

d'agriculture du Bas-Canada. Desirant
lui donner importance et consideration,

le gouverneur a consenti a devenir le pa-
tron,pour ainsi dire le parrain de la Societe;

son secretaire en est le president.Celui qui

dirige les affaires est un monsieur profonde-

ment verse dans cette branche des scien-

ces, qui confronte, du matin au soir, le li-

vre qui soufli*re tout avec la terre qui ne
rapporte pas tout,elle. S'agissait apres cela

de mettre toutes ces societes,dont je a'ous ai

parl6 auparavant, en connaissance les unes
avec les autres ; on crut, avec raison je

pense, que le plus court etait de fonder un
journal d'agriculture. Qui fut dit fut fait. -

Voila le journal. J'en suis fort content,

pour ma part.

Pierre. — Je ne sais ce que vous y trou-

vez de drole, dans votre Journal d'agricul-

ture, moi.
Le CAPITAINE.— On n'y lit rien de dr6-

le, mon ami ; tout, au contraire,s'y montre
s6rieux, grave. C'est un bon ami qui bra-

ve le soleil et I'orage pour vous rendre vi-

site chaque premier du mois. Grace a ses

indiscretions,il n'y aura pas une ameliora-

tion, pas un pied de chou heureux, pas une
charrue intelligente, pas une main habile,

pas un changement desirable, qui advien-
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dra, pousseraySillonnera,tissera, ra})portera,

sans contribuer indirecteinent a la prospe-

ritc de tout Ic monde, grands et pctits,

pourvii qu'ils s'abomient an Journal d'a-

griculturc.

Francois. — Jc m'abonne, moi, voila

toujours cinq chclins d'eiiiployes iitile-

ment. Je ferai lire Ic journal par moii nc-

veu que j'eldve.

Jacques. — Le bon exemple est dange-
reux comme le mauvais, je m'abonne,

J'y
suis decide ; il n'y a, dans tous les cas,pomt

grand'chose a perdre.

Et toi, Pierre, a quoi songes-tu ? Voyons,
paye, mon richard, debourse une pauvre
piastre.

Pierre.— J'y repenserai.

Le CAPiTAiNK.— N'importe, il se con-

vertira, nous devons le croire. Revenez,
mes bons amis, au commencement du mois
prochain ; apportez votre Journal d'agri-

culture apres I'avoir hi et relu, medite et

remedit6, et le plus savant de nous autres

^crira a ces grands messieurs qui s'occu-

pent du bien-^tre des campagnes avec
tant de soUicitude : " Messieurs, nous voila
*' rendus a I'age des hommes, mais, gr^ce
" a des circonstances malheureuses, nous
" possedons la science pen etendue des en-
<* fants : traitez-nous comme tels. Point de
*' termes trop scientifiques, d'expressions
*< trop r3chercli6es. Parlez aussi souvent
** a nos yeux qu'a notre intelligence. Ap-
*' pliquez-vous a nous signaler les progres
<' des etats voisins, a nous indiquer leurs
*• precedes, les produits de leur genie in-
** ventif ; nous marchons, comme des gens
<* affaiblis par Page, doucement, et nous
'* nous contcnterons de les suivre de loin,

1*^
trop lieureux si nous parvenons un jour,

*^ si t6t si tard, a les rejoindre !

" Ces esperances vous les avez realisees,
** ces recommandations vous les avez pr6-
** vues, vous les avez suivies. Continuez

;

** le Journal d'agriculture prendra ainsi,
" dans vos mains bienveillantcs, I'impor-
*' tance et I'utilite d'une banque d'epargnes
" qui nous avancera sans inter^t, ouverte

^ " jour et nuit a tous nos bcsoins, a toutes

K"
nos difficultes, a tous nos embarras."

George (typograplie.)

Cj* Nos lectcurs voudront bien rcmar-

quer Particle qui precede j c'est un Dialo-

gue familier, dans lequel sont discut6es les

raisons qne I'on allcigue souvent pour ou

centre le Journal d'^Agriculture. Ce sont

des lignes qui, par leiir actuality, ne peu-

vent manquer d'avoir de Pntt6r6t et mjimo
une certaine utilit6.

l'agriculture en algerie.

JuEcho d^ Oran, ville d'Algerie, annonce
qu'il est question de fonder en ce dernier

pays une 6cole d'Agriculture qui servirait

de succursale a tous les etablissemens de ce

genre qui sont en France^Les el^ves de ces

ecoles iraient tour a tour passer trois an-

nees enAfrique pour etudier la culture sp6-

ciale de ce pays.On voit par \k combien Pen
attache en France de prix a instruire les

jeunes gens qui s'adonnent a I'agriculture.

C'est une nouvelle raison pour les Cana-

diens de faire tout en eux pour am61iorer

leur systeme agricole ; c'est leur seule

planche de salut dans la position oii ils se

trouvent ; c'est le seul moyen pour eux de

conserver leur independance, leur aisance

et la propriete de leurs terres.

LE PROtECTEUR DES LABOUREURS.

Les journaux de Paris nous aj^prennent

qu'en Prusse le roi va former pour les agri-

culteurs un ordre dont les membres rece-

vront une medaille.Cette medaille portera

entre autre choses les quatre mots suivants:

" Pour le merite agricole." Les agricul-

teurs ne pcuvent par la manquer de voir

toute la dignite et la noblesse de leur pro-

fession !

LE BEURRE EN HIVER.

Un ou\^>s^e anglais d'agriculture remar-
que avcc raison que bieu souvent et le plus
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fouvent on ne parvient a faire en hiver que
du beiirre blanc et qui ressemble presque a

de la graisse. Ncannioins il parait qu'un
cuUivateur, qu'on ne nomme pas,s'est avi-

se en liiver d'echauder son lait aussitdt

qu'il vieut de traire ses vaclies, ct de le

plaeer dans un cndroit froid on chaud. De
cette maniere, il detruit I'efiet pernicieux

qu'exerce sur le lait mie nourriture trop

seche ou trop froide.—Depuis ce temps, il

fait du beurre aussi beau ct aussi jaune
qu'en (t'i, et ce qui plus est,riclie et ferme.

11 serait desirable qu'on en lit l'exp6riencc

dans nos campagnes.

PKIX DES MAFwCHfiS.

Liverpool^ \^ Janvier 1848.

Le bl6 d'inde et la fleur de ble d'inde

^taient pen en demande ; il n'y avait que
la fleur superfine qui fut aux prix des dcr-

ni^res dates ; les autres produits avaient
baisses. La fleur superfine d'Amerique se

vendait de 29c. a 30c. le quart. Le coton

6tait pen en demande et avait une tendan-
ce a baisser. Le marclie monetaire utait

dans un 6tat satisfaisant.

JSTew-York, "^ fevrier 1848.

Le marcbe des c^realcs etait actif, les

prix ne variaient pas. La fleur de I'Ouest

se vendait de 31c. a 31c. 7-^d., ainsi que
celle deNew-York et de Troy; celle du Ge-
nessee 6tait a 31c. 3d. et 31c. lO^d. ; celle

de la Nouvellc-Orleans se vendait jusqu'a

28c. 9d. Le bl6 6tait a 6c. 9d. ; le ble

d'inde a subi une baisse d'environ 2d.

Montreal, 4< fevrier 1848.

Le ble se vend de 5c. 6d. a 6c. le minot
;

I'orge, de 3c. 9d'. a 4c. ; les pois manquent

;

les patates, de 3c. a 3c. 6d. ; le bceuf, dc
3d. a Id. la livre ; le mouton, de 2c. 6d. a

7c. 6d. le quartier ; I'agneati, de Ic. 9d. a

4c. le quartier; le veau, de 3c. alOc. le

quartier ; le lard, de 4c. a 4c. 6d ; le beur-
re frais, de Ic. a Ic. 3d. la livre; le beurre
snle, de 9d. a lOd. ; le sucre d'erable, de
4d. a 5d. ; le miel, 6d. la livre ; les GBufs,

de lid. a Ic. la douzaine ; les dindons,
jeunes, de 5c. a 6c., vieux, de 6g. a 7c.

;

les oignons, de 2c. 4 2c, 6d. le minot ; la

fleur, de 15c. h. 17c. le quintal.

Le ler fevrier 1847, il y avait a Mont-
real, d'apres le rapport de M. E. M. Le-
prohon, 1408 barils de potasse et 323 barils

de perlasse, et cclte annee le rafime jour

il n'y avait que 599 barils de potasse et 78
de perlasse ; faisant une diminution dans
la potasse de 809 barils et dans la perlass©

de 245 barils.

comtB de ROUVILLE.

80Cl£Tfi D'AGPwICULTUIlE Ko. 2.

JEUDI, le vingt-quatri1:me jour de FiS-

VRiER prochain, il se tiendra au Villa ge de
Ste. Marie de MoNNom une EXHIBI-
TION pour les Etalons et les Taureaux.

Par ordre,

JOSEPH N. POULIN,
Secretaire.

28 Janvier 1848.

X

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-'
ti^res.

Le prix de la souscription est par anned'
de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sent a part.

On ne s'abonne pas pour moins d'un an.'

La souscription doit etre payee dans les'

SIX premiers mois ; autrement, aii lieu de'

CINQ CHELINS, CO sera UN chelin de plus'

par cliaque mois de retard.

Les souscriptions doivent ^tre adressees'

au " Secretaire de la Societe d'Agricultu-'

re du Bas-Caiiada."
Toutes communications, Icttres, etc.,des-'

tinees au Journal Fran^ais d'Agriculture,

doivent 6tre adressees (franches de port),'

a I'Editeur du Journal d'Agriculture'
(partie fran^aise), Montreal.

ATELIERS TYPOGKAPHIQUES •

DES

MEL^J^GES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignonne et St. Denis.

"
JoSEPiTciiAPLiAU^

Imprimecr.
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PROCfiDfiS DE LA SOClExfi D'AGRICULTURE DU BAS-CANADA.

Vol. 1, MONTREAL, MARS 184.8. No. 3.

CULTURE DU TREFLE DANS LA
BELGIQUE,

PAR N. SCHWERTZ;
Traduit de Pallcmand, par M. Jules Rieffely

elive de V etablisseme7it de Roville

en France.

(Suite et fin.)

Dans Ics environs d^Anvers, on amende
le trefle avec de la chaiix ou avec iin me-
lange de cendres et de chaux. A cet effet,

on transporte de bonne lieure aux champs
la chaux que I'on dispose en tas, et que
Ton arrange par couches avec les cendres

;

les tas sont ensuite reconverts de terre.

Dans plusieurs parties du Brabant, on ne
se contente pas de cet amendement, on a
soin de transporter et de r6pandre, des I'hi-

ver, de Purine sur les champs de trifle.

Aussi ne doit-on pas s'etonner que M. Bal-
samo nous apprenne qu'il n'a jamais vu
nulle part de plus beaux trifles qu'en Flan-
dre.

L'amendement des trifles avec un me-
lange de cendres et de chaux, que j'ai trou-

v6 pratique dans les environs d'Anvers, a
^galcment lieu dans les etats de Cleves,
ainsi que nous I'apprend M. Lobbes dans
son prScieux Memoire sur I'agriculture des
districts montueux du pays de Cleves. La
chaux est d'abord- legdrement humect6e,
on la brasse ensuite avec des cendres sdches
jusqu'4 ce qu'ellc se reduise en poudre et

que le melange des deux substances soit

complet. Lors m6me que les cendres ne
sont pas do la prcmidre qualite, et quVdles
])roviennent de la combustion de la tourbe

ou de tout autre combustible, ellcs ne sont

pas moins un trds-boii amendement qui ac-
tive la vegetation du trefle autant que la

maruc. Suivant M. Lobbes, il faut environ
douze a quatorze quintaux de chaux ]>ar

arpent. " Quelque pr^cicuse que soit la

marne pour Pamendement des trifles, dit-

il plus bas, nous ne pouvons cependant en
faire usage dans la culture de cette legumi-
neuse."

Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on
ne connaisse pas Pusage de la marne pour
amender les trc^fles dans la centree m6me
d'oii les habitants du pays de Cleves tirent

cet amendement. Aussi a-t-on raison de
dire :

" O sua si bona norint !..." M. Schier-
velt, cultivateur distingue dans la province
de Limbourg, a depuis plusieurs ann6es
employ^ le gypse (pierre a platre} en pou-
dre sur ses trifles, avec tant de succes,

qu'il a pris la resolution de ne point em-
ployer d'autre amendement, bien qu'il soit

oblige de Paller chercher, avec ses voitures,

a vingt lieues de chez lui, sur les bords du
Rhin. Le pays qu'il habite est montagneux,
pen praticable, convert de grosses pierres

et en partie marneux.

Dans mc3 environs on fume, ou plut6t

on couvre le trifle avec du fumier d'eta-

ble. On en emploie huit voitures par ar-

pent. La paille de ce fumier, lav6e par
les pluies d'hiver, est faeilementramassee
an printemps. Quelques cultivateurs ha-
biles m'ont assuie qu'il voudrait mieux re-

pandre le fumier a la fin de I'hiver ou en
mars, plutot qu'a Pentree de Phiver. lis

alldguent qu'avec le fumier on apporte or-

dinairement des semences de mauvaises
herbes, indcpendamment de cellos qui se

trouvent deja dans le sol ; ces semences,
rechauifees par le fumier, vegetent avant
le trefle, an lieu qu'en pratiquant luie fu-

mure pins tardive, les mauvaises graines

n'ont pas le temps de prendre le dessus ot

finissent }>ar ^tre etouffees par la 16gumi-
neuse.

Ceux qui croieut que le trefle a bcsqin

d'etre ainsi recouvert pour 6ti;e mis aPabri
des gcl6cs de Phiver, ne se rbndront cor-
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toinernent pas i men avis ; cepcndant Irnr

eiTiinte n-est point foBdee, car il est d'ob-

servation que ]es hivcrs assez rigou.renx

pour nnire aux trifles 6pargnent ^ussi pen
cenx qui sont converts que ceux qui ue le

sont pas.

Dcpuis que par une grandc clepense d'en-

grais, et par un grand nombre de cultures,

^e suis parvenu a donner a mes champs un
haul degr6 de fertilite, j'ai d6cidement re-

non»6 afumer le trifle par-dessus, lo^parcc

que j'ai observe que les eaux des pluies et

de^ neiges entrainaient hors du champ les

parties les plus preeieuses de Pengrais aiusi

employ^ j 2o paree que j'ai bcsoin de men
fumicr pour mes autres recoltes ; 3o paroc
^u'aprds un treile fume de cette manicre,
j'ai toujours vu mes bles versor ; 4o eniin,

parce que je ne me suis jamais aper^u que
le trdiie p6rit par la gelee.

II est vrai, sans doute, que Ton pent
senier avanta^eusciTent le trefle dans la

seronde c6realc, Icrsqae cependant eile a
^te fum6e, precaution que ne manquent
pas de prendre, pour am61ior£r leur assole-

ment, quelques cultivateurs 6clair6s de ma
connaissance, raais qui suivent cependant
I'assolement triennal,

11 est tres-difticile d-6valuer, d'apr^s les

r6porises que I'on obtient de !a plupart des

eultivateurs, le produit et la valeur d'une
r^eolte de treile. Aucun d'eux n'a I'idee

de compter les voitures de fourrage vert

qu'il en obtient, et encore moins de les po-

ser ; et d'un autre cote il arrive rarement
que les deux' coupes soient converties en
foin. Suivant M. Direxsen, on considdre,

dans son canton, comme une bonne recol-

te, lorsque les deUx ou trois coupes de tre-

ile donnent cent voitures par arpent. Le
docteur Vandenbergh assure qu'il cbtenait

dans ses polder, denx cents voitures par ar-

pents.

MM. Man et Von Ponderle assurent
qu'une prairie artificielle de trifle corii-

mun, lorsqu'elle est bicn amenagee, domie
de bons produits pendant deux ou trois &ns :

mais ces Messieurs ne par lent que d'apres

cc qui so passe sous leurs yeux. Dans
toutes les autres localites que j'ai visitees

dans mes voyages, ainsi que dans mes en-
virons, le trifle ne dure qu'une ann6e (1),

(1) Daas na feon ssynteme d« culture, oa

lorsqu'on le laisse subsister plus longtemps,
on recolte plus de mauvaises herbes que de
trefle. II eut ete, de reste, avantageux
que ces Messieurs nous eussent fait connai -

tre rassolemcnt dans lequel le trefle occu-

pe le sol pendant deux annees
;
quant k

moi, j'avoue que parmi tons les assolemeuta

qui sont a ma connaissance, ainsi que par-

mi ceux que ces Messieurs m'ont fait con-

naitre, je n'en vois aucun de cet espc^ce.

Ijo tr<^fie, daus les Pays-Bas, ainsi qu'ail-

lenrs, donne ordinairement deux bonnes
coupes ; cependant, an moyen de la nour-

riture a I'etable, on en tire trois ou quatre

coupes, selon qii'on le fauclie plus tot ou
plus tard. Lorsqu'on n'a pas un extrfem.e

bcsoin de fourrage vert, on enterre la troi-

sieme coupe. Dans les annees oii le trefio

ne donne pas bien, les cultivateurs intelli-

gents n'epargnent pas memo la seconde

conpe qu'ils enterrent et sur laquelle ils

semennt des navets ou repiquent du colza.

Si le trefle est trop haut pour pouvoir t^tro

enterre, on le fauche d'abord, puis on le

jette dans la raie ouverte par la charrue.

D'un autre cote, si I'on ne veut pas semer
des navets ou du colza, cette coupe de tri-

fle enterree en vert, n'en est pas moins
trds-profitable, non pas autant pour le fro-

ment qui suit, que pour les recoltes qui sui-

yront ie froment, et principalement si co

sont des pommes de terre ou du colza.

Cette couj)e de trefle, enterree en vert, est

egalement tr(^s-profitable a Pavoine, qui,

dans I'assolement triennal, succedera a

une recolte de froment, et mes voisins sa-

venl tr6s-bien que Pavoine ne donne ja-

mais de plus beaux produits que sur une
terre qui a port6 du trdfle deux ans aupa-
vant.

Mais, dira-t-on, faucher du trifle pour

Penterrer, quelle folle depense ! etcepen-*^

dant cette pratique est le r6sultat d'un^ -

ne doit jamais laisser subsister le trefle plus

d'une ann6e ; et s'il arrive a un culliva-

teur, presse par le besoin de fourrage,,

de le conserv^er plus longtemps, il q.'.

presque toujours lieu de s'en repentir, par-

ce que ie sol reste infests pour longtemps

de mauvaises herbes, et le bl6 qui succede

a un trefle de deux ans est presque tou-

jours ni6dioere.—Kota de M. de Doaa-

ba^lo.
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observation «:ige et J'une cp6culation

6clair('C.

Ou lauclie ordinaireinent lo lr(}flo que
I'on vcut iiiim consomiucr en vert, et lurs-

que Toll veut Ic coiivcrtir en foin, on le

L'oiine avec le piquet fljimand.L'iicrbe veste

dans Tetat oii cllc est renversce par Pac-
tion du j)i(pict ; on ne la retourne pas, mais
lorsqu'ellc est lui pen secjie, pile est mise
cu pctits tas.

Cpinme il est fort important dVvoir line

eemence piu'e, on a soin d'extirper dans Ics

))artics destinies a porter graiiie tons Ics

pieds do jiiantain, parce que cette plante
infeste Ics champs de trefle et cpuisc telle-

inent le sol, que Ton pout dire avec assu-
rance, que le plus mauvais bi6 se niontre-

ra la oii le plantain est le plus abondant.
Pour detraire cette plante parasite, on se
sort d'une binette a main, adaptee i un
nianclxe do trois pieds. Des enfants de dix
a douze ans sent employes a manier cet ins-

lriunent,petit a la verjte, mais ir^s-efficace,
et c'est ainsi qu'a pen de frais on execute
uue ox)eration fort utile.

M. Von Ponderlc nous apprend que,
lorsque. Ton veut recolter de la graine de
trestle, graiiae qui forme un article impor-
tiuxl de commerce pom- lesProyiuces-Unies,
on. destine la seconde coupe a la production
de la. sentence j mais alors la faucliaifjon
dp la preraidre coupe doit etre faite avant
la St. Jean, car onpense que.les j)remi^res
fleurs ne donncnt pas une bonne semence.
Pour que-ia rccolte soit plus pure, on;faiL
cueillir a..la main les lleurs de trifle, a me-
sine qu'elles murissent, et on les bat des
qu'elles soi^t sulHsamment dessech6es.
Parmi toutes les methodes suivies pour se
procurer de,la,graine de UdRe, il n'en est
poiut que les culLivateurs iptelligents cour

;

sid^rent comrne n;eilienre et plus sure que
celle dont nous veiiony.dd parler."

Daus mds euvirons, lorsqu^pn a q6up6 le

trdfle venu a grainy,, on le lai^se une cou-
ple dq jours en andains, (rangees do foin,

coupe), apr^s quoi on Icr retourue ; on.forme
enswite de petites javelles, que Pan dresse
quatre a quatre, Pune coutrp Pautxe, en les
liajat vers Pextrtmite suporioiu'e avec un
lien- de paille. Aussit6t qu'il est sufiisam-
ment sec, on le rentre et on lo bat imni6-
dktement ;. les t6tes senles sout s6par6es
^u chnume par ce premier battage. C©«

tCtes Ront entass6es gur lo boI et baltii«i( •

ensuite, pendant la g616c ; on passe le«T
produits do ce battage au tarar6.(vcntila-
teur a aiies pour nettoycr le prain) pour
s6parer la ballc du grain, et I'on recom-
mence ces operations, jusqu'^ ce que Pon
juge que toute la bonne graine est s6par6«
des envelo])pc3.

DE LA BETTERAVE,

SA CULTUnE, SA RfiCOLTE ET SA CONSERVA-

TION, PAR M. DE DOMBASLE.

Le r^dacteur de VJIurore des Canadat

nous demandait, au commencement da

mois qni vient de finir, de donner des de-

tails sur la betterave. Quoique nous en

ayons d6j^ donn6 quelques-uns dans la li-

vraison de jani'ier^ ?jOUS ne croyons poti-'

voir niieux faire pour cette fois que de

transcrir© ce quVn dit et pense M. de Dom-
basle, si avantageusement contiu en Fran-

ce comirie agricultcur pratique et fecfivaiu

Elegant. Tout ce que nous croirons devoir

aj outer, nous le feronaf par 4e?: ootes au baa

des pages.

Introduction ; nature du sol ; camparauon

avec les autres recoltes radges.

J'ai deia indique, particulidrement dant
plusieurs ecrits, les operations, les proc^dt-a

et les soins qui se rap})ortent h la culture de
la betterave

;
j'ai m#me publie dans uil

opuscule intitul6, Faits et observations sur

la fahHcation da sucre de bettcraves, un arti-

cle specialement destine k ' la .. oultiire- de '

cette pkntc i cepeiidant', cormne ce der-
nier ouvrage ne se trou'Ve qti'eutre les mains
d'mi trds-petit noifibre de cnltivateurs, et

comme dix ann^es de plus d'exp6rience et

d'observations sur ce sujet ont modifi^ mes
id^es sous quelques rap'ports, je crois utile

de*pr<?senter ici un expos6 ni6tliodique des
conna issauces qui peuvent diriger les per-

sonnes qui veulent se livrer a cette cultu-

re. J'y suis determine principalement [mr

la consideration du haut degre d'importan-

ce que VA certaiuement acquerir la cultu-

re de 1a betterave, Bon-teuleizidBt eo^uio
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fouraissant la mati^re premiere ^ uno Lrah-
che d'industrie qui sera regard6e im joiir

comme une des plus importantes d6cou-
vertes do notre 6poquc, mais aussi comme
pr6sentant ^ un plus haut degr6 peut-6tre

que toutes les autres r^coltea sarcl6es, le

pivot sur lequel on fera ronler les assole-

ments alternes, dans une tr^s-grando va-
ri6t6 de sols et de circonstances.

En effet, si I'on veut rechercher la na-
ture des terrains qui conviennent k la bet-

teravo, on trouvera qu'il est trds-peu de
plantes dont la culture puisse se g6n6rali-

ser plus que cell e-ci: tous les sols a I'ex-

ception de ceux qui sont conipos6s do sa-

bles presque purs et sans consistance, y
sont plus ou moins propres ; et quoiqu'on
ne doive pas s'attendre a obtenir sur des
terres pauvres et 6puis6es, des r6coltes

comparables A celles que produisent des
terrains rishes par leur nature ou am61ior6s
d<^s longtemps par les soins de la culture,

on pent certainement recueillir, sur toute

terre capable de produire une r6coltc satis-

faisante en froment, un produit en bette-

raves qui indemnise des d^penses do la

culture. De m6me que pour la plupart des
autres r6coltes, un sol de eonsistance moy-
emie est celui que Pen pent appliquer a la

betterave avec le plus d'avantage ; mais
elle ne craint nuUement les terrains argi-

leux, et la r^colte y en est m6me plus as-

sur6e dans les 6t6s sees et brillants ; et avec
de bons proc6d6s, les argiles les plus tena-

ces peuvent m^me produire des recoltes

satisfaisantes de betteraves : la betterave
est done une des recoltes racines qui peu-
vent convenir a la plus grande vari6t6 do
terrains. Je puis encore ajouter ici que
d'apr^s les observations recemment re-

cueillies par M. de Gasperin, la betterave
parait 6tre, parmi les diverses recoltes ra-

cines, celle dont s'accommodera le mieux
la culture des provinces meridionales de la

France ; ainsi c'est encore celle qui pour-
ra s'^tendre dans la plus grande variety de
climats (1).

Si nous voulons, d'un autre c6t6, compa-
rer cctte plante aux autres recoltes qui peu-

(1) Quant au Canada, la betterave y
vient en perfection presque partout, comme
peuvent le prouver les cultures que Ton rn
iait dans les divcrscs parties du pny?.

Vent occuper la m6me place qu'elle dans
les assolements, et qui sotit, comme elle,

employees ^ la nourriture du betail, nous
trouverons qu^elle convient i une beau-
coup plus grande Vari6t6 de terrains que la

pomme de terre
;
que sa culture est moins

couteuse
;
que son produit est beaucoup

plus abondant, et que sa conservation est

plus fticile. La betterave est certainement
plus salubre pour les b^stiaux que la pom-
me de terre administr^e erne, si I'on veut
faire entrer I'une et I'autre de ces racines

pour une grandeproportion dans la nourritu-

re des animaux ; mais la cuisson des pomm.
de terre entraine dans des embarras et des
d6penses sur lesquels beaucoup de person-

nes out gliss6 trop 16g6rement. Compar^e
a la carotte, la betterave conserve des

avantages trds-important"?: la culture de
la carotte exige Pemploi d*un si gp'and

nombre de bras pour les sarclages minn-
tieux et r6it6r^s qui sont indispensables

dans la longue enfance de la plante, qu'il

est bien pcu de localit6s ou I'on puisse I'en-

treprendre sur de grandes ^tendues de ter-

rain ; et il est plus facile k un cultivateur

d'entretenir, dans un 6tat convenable de
propret6, trente arpents de betteraves,

que trois arpents de carottes.

Quant aux navets ou turneps, auxquels
convient aussi de comparer la betterave,

la pr6f6rence que m^rite cette derni6re,

dans la plupart des circonstances, est en-

core bien moins douteuse.: le navet est une
des recoltes dont la r^ussite est le moins
assur6e, h cause des ravages qu'y occa-

sionne si fr^quemment lepuceron ou tiquet,

au moment de la lev6e des plantes. Get
inconvenient est tel qu'il est presque par-

tout fort hasardeux de fonder sur cette r6-

colte la nourriture d'hiver des bestiaux

d'une exploitation.

II est bien vrai qu'en Angleterre le na-

vet se cultive tres-fr6quemment sur de

grandes etenducs de terre, et fonne, dans

les sols legers, la principale base des asso-

lements alternes ; mais il ne faut pas croi-

re que cet exemple puisse ^tre imit6 en
France avec un 6gal avantage, du moins
dans le plus grand nombre des local it6s.

Cet avantage r^sultc, dans les lies Britan-

niques, d'un ensemble de circonstances

que nous nc pouvons rcproduire : le climat,

plus humidc qu'cn France, m^mc dans nos

I
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d6parteniGntg du iiorJ, rend moiiis fr6-

quente la destruction des jcnnes plantcs

]mr Ic puceron ; tandis quo dos hivers

moins rigoureux que dan^ nos provinces

du nord permettent, d'une part, de laisser

luiit et jour les troupeaux dc b6tes a laine

dans les champs, ou ils consomnient les

navcts sur le terrain meme qui les a pro-

duits, et d'un autre c6te, laisscnt une chan-

ce suffisante a la conservation des navets

sur place, quoiqu'ils soient bien aussi fr6-

quemment d6truits par la gel6e en Angle-
terre. En France, les chances de perte de
cette r6colte, soit par les ravages du puce-

jron, soit par I'eftet des gelees, sont beau-

coup trop d6t'avorables pour qu'on puisse

esp6rer que sa culture y prenne jamais une
grande extension et oftre une ressource as-

sur6e k I'agriculture pour la nourriture des
bestiaux pendant tout le cours de Phiver.

Enfin le navet ne pent convenir dans au-
cun cas qu'a une seule classe de terrain,

les so's sablonneux et tres-legers. Le ru-

tabaga, malgre des assertions souvent rep6-

t6es, n'est gudre moins sensible aux gelees
que le navet (1).

La betterave aussi est facilement atta-

qu6e par la gel6e ; mais elle jouit de la

propri6te particuliere de pouvoir se conser-

ver emmagasin6e et entassee en masses
considerables, tandis qu'il est presque im-
possible de conserver ainsi les navets ou les

rutabagas, qui s'6chauffent et se pourris-

sent avec uue tres-grande facilitd, lors-

qu'onles amoncelle. Sous ce rapport si

important, la betterave ne connait pas de
rivale parmi les racines cultivees, et elle

Pemporte beaucoup m6me sur les pommes
de terre, qui, neanmoins, se conservent
beaucoup plus facilement que toutes les

,
autres racines dont j'ai pari6 (2) ; avec

(1) En Canada la culture du navet n'est

pas chose a d^daigner ; au contraire, notre

climat est trds-favorable a ce l^giune, si

bien que I'on voit grand nombre de culti-

vateurs 6trangers,qui s'immigrent auCana-
da, cultiver le navet sur une grande Achol-

ic ; ce que Pon pent voir aux environs
m4me de Quebec et de Montreal, et sur-

tout dans les townships j nous reviendrons
plus tard sur cc sujet.

(2) Ce n'est plus le cas i Pheure qu'il

est
J
nouvel encouragement pour les culti-

des soins d'une execution tr^s-facilo et pcu
couteux, on peut, duns toutes les tbrmes,

consers'cr pour les bestiaux, jiisque dang
les mois de mai et juin, des betteraves

aussi saines que dans le mois de septem-
bre ; en sorte que la betterave peut servir

^ la nourriture du hhUiil pendant les trois

quarts de Pann6e.
Sous le rapport de la facult6 nutritive,

les betteraves des bonnes vari6tes sont pen
inf§rieures aux pommes de terre j et ^ poids

6gal, beaucoup sup6rieures aux carottes et

aux navets.

On peut naturellement conclure de ces

diverses considerations, que de toutes les

racines que Pon cultive pour la nourriture

du b6tail, il n'en est aucune (1) dont la

culture puisse se general iser avec plus d'a-

vantage dans les exploitations rurales. Je
ne veux certes pas conseiller Pabandon de
la culture de la pomme de terre dans les

terrains sablonneux et lagers qui lui sont

propres, et je suis loin de m^connaitre le

haut degr6 d'importance qu'elle presente

sous le rapport de sa double application a

la nourriture des hommes etdes animaux
;

mais je pense que, m^me dans les sols do
cette esp^ce, il est toujours trds-utile de
faire marcher la culture de la betterave do
front avec celle de la pomme de terre, ne
fut-ce qu'afin d'eviter la n6cessit6 de fairo

cuire les pommes de terre pour les fairo

consommer aux bestiaux ; car en melan-
geant par moitie ces deux racines crues,

on peut, sans aucun inconv6nient, les fai-

re entrer pour une grande proportion

dans le regime alimentaire des animaux.'

Je ne veux pas dire non plus que dans les

sols tr6s-legers et propres aux navets, on
doive se priver de la ressource accidentello

que peut offrir cette recolte, principalement
pour la eon-sommation de Pautomne et du
commencement de Phiver ; et je conseil-

lerai vivement a tout eultivatt ur, et pres-

que dans toutes les- natures de terrains, do
cultiver en carottes, comme nourriture par-

ticulidrenient propre aux chevaux et aux
pores, une etendue plus ou moins conside-

rable, selon les ressources de main-d'cBuvre

vateurs de s'adonner ^ la culture de la

betterave et du navet.

(1) A Pexception du navet, comme nous
le disions, qui vicnt bien en Canada.
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dont il pent disposer ; mnis comme base
eseentielle de nourrritnre fraicho pour les

bestiaiix, dcpiiis la fin do septembre jiis-

qu'aii commencement de jiiin, c'est-a-dire

jnsqu'a I'opoqiie ou Pon commence a fau-

cher les trefles, je pense que c'est la bette-

rave que Ton devrait considerer comme le

pivot d'lme bonne Economic agricolc, dans
presque toutes les localitds.—A continuer.

Nous lisora dans V^venir, journal fran-

^ais publie k Montreal, la communication

raivante :

De Vemploi du pl&tre.

M. le Pirecteur,

Le printemps dernier je fis semer six^

arpents de terre (3 de haut sur 2 de large)
en pois. Le morceau fnt divis6 en deux et

sur I'un je fis repandre, aprds que les pois

eurent atteint la hauteur de trois pouces
environ, la quantite d'un quart et demi de
platre ; Pautre morceau fut sem6 huit jours
plus tard vers le 22 mai et n'eut })as de
platre. Le sol 6tait pauvre mais facile a
egoutter, ayant une surface plane avec une
leg^re declivity vers deux ruisseaux dont
I'un i chaque extremite du morceau de
terre en question.

Lors de la recolte, la difference entre les

deux morceaux etait visible a une gi'ande
distance ; les pois sur lesquels on avait re-

pandu du platre avaient six pouces plus
haut que les autres, 6taient beaucoup plus
forts, et d'un vert bien fonce, les cosscs en
6taient aussi extrt^mement nonibreuses
comparees aux autres, et le produit en a
6ttj de 44^ minotS;tandis que Pautre morceau
n'a produit que 16 minots de pois d'une
quantite inf6ricure aux premiers.

En comparant le cout du platre avec la
valeur de la difference dans la quantity
de pois recueiilis sur les deux morceaux
de terre en question, Pon a le r6sultat sui-
vant:

Pour li quart de pUtre d 8c. . £0 12

5 de jour pour rdpandre 1«

plfttre, So 2

jeo H

Cr. Par 29 minots de poia a
4c. 3d . 5 19

Profit net £5 5

II est impoF!"3ible de m^connaitre ici I'in-

fluence du platre sur la difference du pro-

duit de ces deux morceaux de terre, quand
ra^rae Pon serait dispose a en attribuer uno
partie a la circonstance que Pune a re^u
la semence huit jours plut6t que Pautre.

J'ai aussi 6prouv6 Peffet du platre sur

du bl6 et du trefle, et voiei comment. J'ai

fait semer environ quatre arpents de terre

en ble et a cette semence j-'ai ajoute 12 lbs.

de graines de trdfle rouge. Le sol n'etait

nuUement pr6pare pour en faire une prai-

rie, mais au contraire il 6tait epuis6 par
plusieurs r^coltes successives ; aussi men
intention en semant du trefle n'etait que de
detruiVe les inaitvaises herbes et en faire

un bon pacagc pour Pann6e prochaine.
Lorsque le ble eut entre 2 ou 3 pouces de
hauteur je fis r^pandre sur une partie, en-
viron les deux tiers du terrain, \ quart do
platre. L'effet fut a pen pr^s seul sur le

bl6, et je ne jugeai pas a propos d'en faire

mesurer le produit s6parenient conime
j'avais d'abord en intention de le faire.

Mais apres que le ble fut enleve de sur lo

champ, Peffet du platre 6tait si apparent
sur le tr(^ile que la partie ou il y a eu du
platre me promet pour l'ann6c prochaine
une recolte abondante, tandis que Pautre
partie n'offrira au plus qu'un pacage.
Pe ces deux experiences je conclus que

le platre pent 6tre employe avec beaucoup
d'avantages sur les pois et les prairies ar-

tificielles, etje pense aussi qu'on pent ob-
tenir de merveilleux resultats en Pappli-
quant plut5t sur un sol maigre et pauvre
que sur un sol riche.

II est probable qu'en employant nne plus
grande quantite de platre que je ne Pai
fait, par exemple a quart ou deux par ar-

pents, les effets en scraient merveilleux on
du moins plus dumbles. A.

Comt6 de )

3 fevrier 1848. \

Nous lisons dans le Canadien la corres-

pondance suivante :

" La prosperitCj le bifn-^tre, \'6 "bonheur
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des peuples d6coulcat indubitableriiont de

I'agriculture ; c'est la source la plus 1'6-

conde dcs richosscs dcs pays oii elle est

cncoiiragec suivant ses merites. Bien

lonpjtomps avaiit J 6sus-Christ, ello faisait

un dcs objcts les plus importants des gou-

veniements chiiiois. Avec un grand nom-
bre de connaissances utiles, le sage et sa-

vant Confucius rcunissait celle, encore

plus utile, de Pagriculturc. II I'aimait et

consacrait une grande partie de son temps
k la fairo fleurir dans I'empire. Aussi,

rEuroj)e, bien qu'a nos yeux elle nous pa-

raisse rendue ^ une perlection dans cet art,

n'est-elle, suivant Paveu des Anglais m^-
mes, rien en comparaison de la Chine. Et
de la, sans doitte, la prosperite, la richesse

incroyables du Celeste-Empire.

" Par agriculture,je n'entends pas la nia-

ni(ire dont on cultive nos terres, nous habi-

tants canadiens, j'entends inie culture soi-

gnee, basee sur des principes puis6s dans
de savantes experiences, et adoptables a

chaque pays suivant son climat et sa
position geographique. Veut-on prosp6-
rer ? introduisons che?: nous une nou-
Velle mani^rc de cultiver nos terres qui
nous conviennent. Mais comment done

y parvenir ? " Bah !" disent nos habitants
;

" tent cela ne sert ai rien : ces messieurs
" qui veulent nous fairc cultiver difierem-
" ment ne connaissent point notre position,
" notre pauvret6, nos mauvaises terres.
" lis sent riches; ont beaucouj) d'animaux
" et peuvent bien facilement engraisser
" leurs terres. A Montreal, par exemple,
" le climat est bien meilleur que dans nos
*' montagnes du nord, ici nous n'avons que
" de la terre jaunc et rocheuse. Ce qui
" reussit la ne reussit point ici. Nos hivers
" sent a ne jamais linir. An reste, nos an-
** cetres ont toujours v6cu sans toutes ces
" ceremonies, nous vivrons bien aussi."
lis devraient convenir aussi que leurs an-
c6tres n'ont point progress6 plus ni moins
qu'ils le font eux-m^mes. Ce n'est pas
petite affaire que de Ics fair« changer de

^ syst^me.

" Voici cependant un nioyen d'y parve-
nir qui me semblo bon. Tin excellent
journal d'agricidture est public k Mont-
real, au prix extr^nienient mndique de
Cinq chelins par annec outre lc5 frais de
po5te qui ne sent que d'nn ^o\\ parnumem.

c'cst-i-diro doiizo sous par anndo. Pour-
quoi MM. Its commissaires dcs 6coles n*y
souscriraient-ils pas pour Pintroduire dans
les ecoles 1 Par ce nioyen, les enfants s'ini-

tieraient dans un bon syst(ime, et comme
on ne perd pas ce quo Pon apprcnd dans
son bas age, le mettraient par la suite en
pratique. Avec une nouvelle generation
on verrait s'accroitrc dans le Canada les

richesses et les lumieres cnfouies dans ia
terre que nous foulons aux pieds.

" En vain s'efforcera-t-on de crier, de
publier les avantages d'une bonne culture

;

a peine la trcntieme partie,—que dis-je !

la cinquantierae partie de la population du
Bas-Canada re^oit-elle les journaux. Par
le moycn que je viens de sugg^rer, toutlo
raonde Papprendra. Rien de plus raison-
nable, car les enfants qui auront appris
quelques choses dans la joiu-nee les racon-
teront le soir a leurs p^res qui peut-fetre en
tireront profit. Ainsi, k leur tour, les en-
fants deviendraient les mentors de leurs
p^res.

" Je deplore que la fortune ne m'ait paa
6te favorable en education et en talents.

Le sujet de Pagrioulture fournirait a un
ecrivain niatiere a une longue et int^res-
sante publication. Pen m'importe ce|)en-
dant que mon ecrit soit beau et brillant,

ce ne sont })as 1^ mes pretentions. Je veux
seulement Iburnir a une plume plus habile
et a la bonne volonte de mes compatriotes
les materiaux necessaires a une bonne gdu-
yre. Si mes vues sont justes et ajipreciees,
je croirai avoir fait beaucoup et serai am-
plement recompense,

'* Comte de Saguenay. C. D."

LIVRES N0UVEAU3:.
Reclierches sur les arrosages ehez les

peuples anciens, paf Ja.nbert de Passa ; ir-

gations et travaitx hydrauliques de I'Empi-
re remain et de la Siciie ; in-8. Prix 5 fr.

Memoirc sur Petat de la vegetation dans
les terniius salifdres, et srur les moycns d'a-
raeliorer les terres par le chlorur'c de so-

dium, par Ancelou et Purisct ; in-8.

Prodonum systematis naturalis regnive-
getabiiis; iu-8.Prix dcs 11 vol.publies 112^-.

IJistoirc naturelle des vegetaux phnne-
rogamcs, par Pdmond Spach ; toHie XIT,
in-8. Pr.v 3 r- FO a. -

•
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Observations MfiTfioROLOGiQUES fttites en la CiU de Montrial, Rue St. Denis^

Vatmosphire^ par L. A. H. L
, {Jlrtich soumis

•r* CO

SS GO
C3 r-^

1

2
3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23!

24
25
126

27
',28

{29

isc

31

Tours

Tkermomitre

8h \ Ih
A ]M P M

18
19'

(.)

Samedi
Dimanc.
Lnndi
iMardi
Mercredi'

8hl4.a.m
Vendredi
Samedi
Dimanc.
Lundi
Mardi
Mercredi
6h53.a.m
Vendredi
Samedi
Dimanc.
Lundi
Mardi
Mercredi
8lil2.a.m

Vendredi
Samedi
Dimanc.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
7h.5.a.m
Samedi
Dimanc.
Lundi

33
36

33
34
14

-7

-14
-18
-23

11
-5

36
40
26
32
16

6

17

33
4
6

-1

16

6h
P M

32
34
33
28
21
10

36
36
40
30
15

3

2
4
10

-12
-10

5

24
37
40
30
30
17

4
19

39
-6
-9

6

34
34
36
36
34
25
15

BaroTtietTe Direct. des vents

8h
A M

36
34
33

20
10

2

3
-5
-17
-8

2
26
34
36
30
26
10

A
19

20
-4
-3

7
27
32
32
34
33
20
20

Ih
P M

6h
P M

29.64

29.46

29.15

20.G4

30.02

29.59

29.94

29.90

29.24
30.12

30.39

30.30

30.38

30.15

29.80

30.06

29.76

29.69

,30.45

30.11

29.60
29.49
29.60

29.79
29.59
29.64
29.95
29.82

29.32

30.22
30.20

30.34

30.28

30.15

29.68
30.10

29.89

29.70
30.45

30.09

29.56l20.30

29.90

130.26

!30.50

30.20

30.10

129.61

29.27

29.34

,29.90

'29.66

29.92

30.28

30.47

29.56
29.35
29.60
30.00
29.59
29.74
29.90

29.56

29.60
30.30
30.25

30.33

30.24
30.10

29.43
30.00

29.84

29.92

30,26

30.00

29.36

29.94

30.36

30.30

8h
A M

Ih
P M

Sud Sud
S O
Oucs
Ones
Nord
Nord
N O
Nord
Nord
N O
N O
S E
Sud
Sud
Sud
S O
Oucs
N E
Nord
N O
N O
Ones
Ones

6h
P M

Variat, dePat,

8h |12h

A M midi

30.13130.13

30.00'29.89

29.57i29.49

29.2829.30
29.4829.60
29.9029.88
29.6029.56

Ones Ones
Ones Ones

Ouet<

Ones
Ones
N E
Nord
N O
N E
Nord
N O
N O
S E
Sud
Sud
Sud
Ones
S O
N E
N O
N O
Ones
Ones
Ones

Sud Ijcouv

Oucsipluie

Ouespclair

N OJInuag

N E|nuag
Nordjiclair

Nord'jclair

N E neig
Nord''neig

N OJinuag

Oues'couv
S E bru.

N O
Oues
Ones

N O
N E
N O
Nord
Oucs
Est Est

Sud
Sud
Sud
Oues
S O Ijcouv

N E'-neig

couv
pluie

pluie

clair

Ojclaii

nuag
couv
nuag claii

Ouesjclair clair

Oues'clairlclair

Oues'clairlclair

pluie

nuag
clair

clair

neig
clair

clair

neig
neig
clair

neig
claii

neig
pluie

pluie

claii

claii

clair

couv
nuag

6h
P M

N O nuag
N E jpluie

Oueslsom.
N O couv

OuesN O couv
NordScouv

couv
pluie

nuag
nuag
couv
clair

pluie

clair

nuag
clair

neig
clair

clair

neig
couv
clair

neig

clair

nuag
pluie

couv
clair

clair

nuag
clair

nuag
nuag
neig
clair

clair

clair

pluie

pluie

nuag
couv
couv
nuag

Janv.

1846

1847

1848

ThermomMre.
Maximum 42 le 25 Jan.
Minimum-12 le 18 Jan.

Maximum 37 le 5 Jan.
Minimum-12 le 18 Jan.

Maximum 40 Ie3etl5 J.

Minimum-23 le 1 1 Jan.

1846 O. 14.—S. .—N. 22.-

1847 O. 44.—S. .—N. 8.-

1848 O. 28.—S.12.—N. 12.-

Barometre.

Maximum 30.48 le 23 Jan.
Minimum 29.39 lo 2 Jan.

Maximum 30.52 le 17 Jan.
Minimum 29.12 le 7 Jan.

Maximum 30.50 le 24 Jan.

Minirrmm 29.15 le 3 Jan.

Vents,

-E. 9.—N. O. 23.—S. O. .-

-E. 2.—N. O. 17.—S. O. 4.-

-E. 2.—N. O. 21.—S. O, 5.-

Jcmrs.

Beau, 18 jours.

Neige, 9 a

Pluie, 1 a

Neig. et pl. 3 ii_-31

Beau, 10 lou rs.

Neige, 13 u

Neig. et pi. 8 ((_-31

Beau, 12 jours.

Neige, 9 <(

Pluie, 6 a

Neig. et pi. 4 ii^-31

-N. E. 22. S E. 3.--93

-N. E. 7.--S E. 3.--93

N. E. 10.--S E. 3.--93
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durant U moii de Janvier 184-8, avcc des remarques $ur Us chfingements da

d la ** Soci6U des Jmis;^ Ic \er. Fivrier 1848.)

REMARQUES.

Pluic toiite la jouiii6e de lOh. A. M. a la niiit ; convert.

rinie la nuit. ct le matin jiisqu'a 9h. A. M. ; neige pen a S^h. A. M.
Beau temps, clair, beau soleil \ de 5h. P. M. nuacroux.

Pluie avant 6^h. A. M. ; de 8h. beau temps, de llh. trds-bcau temps,

Neige de llh. A. M. a la miit ; vent fort; poudrcric toute la journee.

Neige la nuit, et vent fort ; aujourd'hui beau temps, clair, vent fort

Vent fort la nuit, aujourd'hui, beau temps, quelques nuages.
P.M.

beau soleil et neige
,

vent, poudrerie.

vent fort.

M.

Neige toute la journee, jusqu' a 6h.

Nsige jusqu'a 4h. P. M. ; 3.^h.

Beau temps, quelpues nuages, beau soleil.

Neige de Ih. P. M. k la nuit, vent, poudrerie, convert.

Beau temps, clair, beau soleil ; brume avant 9h. A. M. et aprds 6h. P.

Neige de lOh. A. M. a 2h. P. M., aprds beau temps, clair, beau soleil.

Pluie la nuit et toute la journee jusqu'a la nuit ; a 6^h. belle lune et pluic.

Pluie la nuit et le matin k verse, et jusqu'a 5h. P. M., et entre 10 et llh. P. M.
Vent la nuit ; aujourd'hui tr^s-beau temps, clair, beau soleil.

Neige de ll^h. a ll|h. ; beau soleil et neige a 11 ^h. ; aprds beau temps, nuages.
Neige toute la journee, temps convert ; beaucoup de nuages.

Beau temps, clair, beau soleil, quelques nuages.

Beau temps ; convert de llh. A. M. k la nuit ; beaucoup de,nuages.

Orage a 3^h. P. M., pluie et grosse neige ; vent fort ; neige jusqu'i 6h. P. M.
Neige de S.^h. a 6h. P. M. temps convert ; beaucoup de nuages.

Vent la nuit ; aujourd'hui, beau temps, elair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, quelques nuages d« 9^h. A. M.
Neige de 2h. P. M. pluie et neige de 2^h. pluie de 3h. a la nuit, couvert.

Pluie la nuit, et le matin jusqu'a 8^h. et de 9.^h. A. M. a 6h. P. M., couvert.

Pluie la nuit et le matin de bonne heure ; sombre jusqu'a 94h. A. M. trds-beau temps.
Neige le matin, et a 3|h. P. M. (pen) ; vent fort ; beaucoup de nuages.
Beau temps, couvert, beaucoup do nuages, vent.

Pluie de 7|h. P. M. a 9h. pluie et neige de 8h. P. M. j neige et couvert de 9h. P. M.

Comparaison des Observations MfTfoROLOGiQUEs/at^e* au College de Ste, Annepour le

mois de Janvier, durant les six derniires annees {echelle de Reaumur.)

1848
1847
1846
1845

1844^

1843

Temperature.

haute

8

2
2

7

3

13

basse

-22

-19

-18

-20

-21

-24

Vents.

Est Quest Variab.

7

7
9

12

12

S

16

20
20
17

15

13

3

4
2

2

10

Observations.—En janv. 1843
le doux tems a dur6 jusqu'au 20.

On a labour6 a Rimouski, a I'lle

aux Coudrcs,etc. On a fait du Su-

cre d'6rable k Ste. Anne. Les
moulins a scies ont sci6s pendant
15 jours.En 1844 le pent entre la

Pte.L^vi etQu^bec a pris jusqu'^

S. Michel ; et, chose inouie, un
pontdeglace s'estaussi form6 en-

tre S.Thomas ct Tile aux Grucs.
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CULTURE
DU MA'iS OU BLfi-D'iNDE EN ALSACE^.

Traduit dc Vallemand de JV. Schwertz ;

par M. Bernardy eUve de Vetablissement

de Roville en France.

Le mai's ou bl6-crinde est, aprds les pom-
nies cle terre, la production la plus precieii-

se qui nous ait etc apportee de l'Am6ri-

que. II est maintenant naturalise dans

toute la partie meridionalo de I'Europe, et

sa culture se serait repanduc dans le nord,

si cette plante etait moins sensible ati froid.

Le climat de I'Alsace m^me ne pout en-

ti^rement en assurer la recolte ; on I'y

cultive cependant en assez grande quanti-

te. II a son cours aux marches, et son

d6bit est aussi certain que celui des autres

c^reales. Ces raisons m'ont determine a

m'^tendre tin pen sur la culture de cette

plante.
.

Especes cultiveei.

On ne cultive ici que le grand mais jau-

he. Comme le petit murit presqu'un mois

avant le premier, et que par cons6quent il

est moins expos6 a.ux gelees, ses recoltes

seraient plus sures ; mais beaucoup de cul-

tivateurs alsaciens trouvant les recoltes du
grand mais meme trop pen productives(l),

celles du petit le seraient done bien moins
pour eux. M. Parmentier soup9onne que
du melange de ces deux especes, on en ob-

tiendrait une troisieme dont la culture se-

rait peut-6tre plus avantageuse. II serait

a desirer que,l'on fit des experiences bien

Buivies, pour s'assurer si cette variet6 ne
i-eunirait pas les defauts des deux autres,

c'est-a-dire de murir tard et de ne produire

que de petits epis.

Du sol qui convient au maiS.

Une terre riche, plut6t leg^re que forte

tst ce qui convient au mais. Au reste, on
le met souveiit dans des terres mediocres
et m6me quelquefois dans de mauvaises
terres sablonneuses ; mais il est bien en-
tendu que I'on doit les fumer convenable-
ment. En Alsace, on regarde le mais

;

j,;(l) Ceci n>st peut-etre que le resultat

de calculs erroncs.

comme une des recoltes les plus 6puisan-

tes ; aussi ne lui consacre-t-on que rare-

ment un terrain de prcmidre classo, et

seulement pouir Ic nettoyer des mauvaises
herbes.

De sa place dans les assolements.

On regarde ici le mais comme une mait-

vaisc preparation pour le froment ; aussi

les cultivateurs qui suiverit I'assolement
tricnnal (1) ne le placent-ils qu'apres uno
ccreale, et le font-i\s suivre par une
recolte jachere (2), telle que le tabac ou
les feves. Je ne me rappelie pas del'avoir

vu dans aucun assolement a la place de la.

jachere comme preparation pour le ble
;

mais je Pai souvent vu prec^der I'epeau-

tre (3). Ceci ne s'accorde nullement avec
ce que nous savons du midi de la France, oii

i'on cultive alternativement et sans dis-

continuer du mai's et du bl6, ce qui, selon
Arthur Young, est le plus fort produit quo
la terre puisse fournir a la nourriture des
homines et des animaux. Mais il y a une
difference totale entre les sols et particu^

lierement entre les climats des deux pays.

La ou I'on n'a pas de gelees a crain-

dre pendant le mois de mai, et ou par con-
sequent on pent semer le mais un moia
plus tot que dans la jmrtie septentrionale

de PAllemagne, et ou en outre les chaleura
hatent sa maturite, la on a tout le temps
de preparer la terre pour le ble apres la

recolte du mai's. En Alsace ceci n'est pas
praticable. Ce n'est que la ou Ton cultive

cette plante dans des terres sablonneuses^
et ou par consequent on pent semer le sei-

gle tres-tard, qu'on fait suivre le mai's par
ce dernier.

Si le ble ne vient pas l)ien dans Ta.nn^e
qui suit immediatement le mais, on a re-

marqu6 qu'il venait tres-bien dans la 2drae

(1) Assolement triennal vent dire cul-

tures differentes durant trois annees de sui-

te, aprds lesquelles on renouvelle la pre-

miere culture, la seconde, et aiusi de suite.

—Note de I'Editeur.

(2) Jachere veut dire qui se repose un
an.—Note de I'Editeur.

(3) L'6peautre est une sorte de froment

;

le grain en est rouge atre, petit, menu ; on
le Irouve en Grece, en Sicile et en Egyp-
'te.—Note de rEditeur.
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nnne«. Le maTs est uno cxccllcute r6-
j
d'aviil. II nc scrait pas pnulcnt ^c Ic plan-

colto prepamtoirc pour lo tabac, ]es fAyeg,
j

Irr avant i cause dcs gclccs du niois do
ei particiilif^rcmr^nt pmir In chanvre ctl'dr- mai, ct plus tard on risqucrait de iic pas lo

^c, tellement qiron pent compter sur deux
j
voir ^iifivcr i maturity (1). On doit aiissi

septi^mcs en sus, qnaiid cetto ccr6alc suit
|

fai re attention i. la temperature do la terro

I'e mais an lien de succeder aiiblc. Pour-
:
et de I'atmosplK^re ; car quand la semcnco

-qrioi les cultivateurs'qui' snivcnt le systdi- 1
reste Ip^igtcmps en tcrrc siins gcruier, cHd

DIG triennal et qiiioht rexp^riciice dc cetjte ,
fin'it par 6Ue mangee jpar les souris et les

verit6 n'abandonnont-ils pas leur m'iafeiar grillons. • Les sauva£(cs de PAm^riquepas leur m'ia6^a

blc routine? / ^
',':

\^

Preparation de Id terre .

Quand dans I'assolement triennal on i

vent employer le mais comme une rccolte
I

jachtire, ce qui arrive quelquefois, on est

!

oblige de mettre nn quart de fumier de
j

plus que pour le froment. Cependant on I

ne fnme pas quand il remplace nne recolte i

.do printemj)?' ; mais comme on seme ordi-
\

nairenient des navets dans les cereales

d'hiverqui precedent le mtiis, on fait bien, \

si I'on pent fie passer des fanes, (premieres
\

feuilies), de les enterrer jmr un coup de
i

charrue dans la terre qui vient de les pro-
;

duire ; cet eugrais vert a git tr^s-sensible-
j

uvagcs ae lAmerique re-

connaissent a la pousse de certaines plan-
tes, on an passage de certains poissons, Te-
pOquea laquclle ils peuvent planter ,le

mais.

Comme il est i'eccnnn qu'un grain par-
fuitement miir et qui a atteint tout sonde-
velpppement, doit produire une plus belle

tige qu'uii grain clietif, je conseillc aux
cultivateurs de choisir les plus beaux epis,

et de ne prendre pour semence que les

grains du milieu (2). On a remarque que
les grains de maifs qui n'ont pas atteint leur
pariaitc maturite pourrisser.t en terre

quand il survient de iongucs pluies apres
les semailles.

L'usage le plus general est d'employer
la semence sans aucune preparation. II y
a cependant des cultivateurs qui vantent
beaucoup I'habitude qu'ils ont do faire

tremper les grains de semence pendant
quelques heures dans de I'eaU, et de les

ment sur le mais. Dans les terres sablon-

neuses de Iloerdt et de Lautcrbourg, on fu-

me chaque fois, pour le mai's, mais simple-

ment an fond des fosses dans lesquelles on
met ,1a semence. Je dirai plus loin com-
ment on s'y. prend.

, 11.^ 1 T1 *

. Quand on lui destine une terre compac- i

^^^^1^^; ^^^^^^^^^ ^^^^^ ^'^
f^^^^

^^^^^^^^^- }^ ^^^^

te,on domie a cette terre un et mdme deux |

^^^^*^^^^ ^"^ quelques heures ne suffisent

labours avant I'hiver. An printemps on 1

1^^^ P^^^^*
ramolhr un gram aussi dur que

laboure encore une fois, et I'on plante le |

^^^^^^ 5^^^ ^f
i^' ^^^^^ methode procure ne

mais soit a la hone, soit a la charrue. Les
I

anmoms I'avancement de pouvoir enleve

trois premiers labours sent ordinairement

er

trds-profonds (1). A Hoerdt on ne donne
qu'un labour an printemps, et quand la

terre est salie par le chiendent, on lui en
donne deux. On a fait I'experience que
dans les terres sablonneuses sans consis-

tance, les labours d'liivers sent nuisibles

an mai's ; aussi laisse-t-on intactes pendant
Phiver les 6taules de seigle dans lesquelles

on compte mettre dn. mai's.

Epoque des semailles^ et preparation de la

semence.

On plante ordinairement le ma'is a

(1) Le lecteur reraarquera qu'il s'agit

ici de PAlsace, et que ce sont la des re-

marques qui doivent se modifier selon les

climats.—Note de I'Editeur.

(2) II est remarquable que la pratique
dont parle iciM.Sclnvertz est generalemcnt
en usage dans les huit on dix communes
du departement de la Meurthe oii la cul-

ture du ma'is s'est introduite : on choisit

toujours pour semence les pins beaux epis,

et I'on rejette les graines du haut et du

^ 1 bas de I'epi. Cette pratique soigneuse in-'

^ ^
I

dique assez que cette culture est entre les

1 mains des petits proprietaires de manoDU-
(I) Quand je dis profonds, j'entcnds ce

j
vriers ; car en general notre grande culcu-

qu'en Alsace on d6signe ainsi ; en Belgi-
|

re reste fort en arriere de la petite, sous le

que ce ne seraient que des labours moyeus.
-Note d« M. Scbwertz.

rapport de la perfection des proc6des.
Note de M. de Dombasle.
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les grains lagers qui siirnagent, et I'humi-

dite permet an platre de s'attacher k la se-

mence. Je ne sais de quelle utilit6 celui-

ci peut ^tre au germe ; il se pourrait ce-

pendant qu'il le garantit des atteintes des

taupes et des grillons (1). II est hers de
doute qu'en faisant tremper le mai's plus

longtemps on haterait sa germination ; mais
cettG mesure ne serait utile que dans le cas

oil elle serait suivie d'un temps favorable.

On pourrait semer plus t6t si I'on voulait ha-

ter la croissance des plantes, et on le ferait

certainement si I'on ne craignait pas les ge-

lees du mois de mai. II a 6t6 r^pandu une
erreur funeste par les enthousiastes de la

culture du maYs,qui consiste k croire que Jes

gel6es ne nuisent pas k cette plante. Si

I'on tient a ne pas voir pousser le ma'is

avant I'epoque favorable, on fera bien de
ne pas le tremper ; d'un autre e6t6, il se-

rait peut-6tre utile de le faire quelques
jours avant que de le planter, si I'on 6tait

en retard ; mais s'il survenait une s6che-
resse, on risquerait de voir perir les ger-

mes.—A continuer.

Nous lisons ce qui suit dans VAw&re du

11 f6vrier:

" Nous venons d'apprendre qu'un culti-

vateur de la paroisse de St. Marc, M.
Lachapelle, a, par suite de ses propres ob-

servations, surtout par celle qu^il a pris la

peine de faire lui-m6me sur la mani^re
dont le fermier d'une terre, nous croyons,
de M. Molson, la cultivait dans I'une des
lies qui sent vis-a-vis Boucherville, trouv6
le moyen de mettre en pratique sur sa pro-

pre terre le systdme de rotation suivi dans
la Belgique et dans la Grande-Bretagne.
II eultive pendant cinq ann6es sa terre et

lui fait produire d'abondantes recoltes suc-
cessivement, comme la chose se pratique
la, surtout dans le premier de ces pays.

" Par contrecoup nous devons dire que,
dans quelques paroisses m6me dans le voi-

(1) M. Parmentier dit qu'on se sert k
effet, dans le Roussillon, des cendres de
bois vert lessiv6es dans de I'eau, et dans
lesquelles on a fait d6tremper la semence,
aprds quoi on la ressuie avec de la flcur de
soufre.—Note de M. Schwertz.

sinage de Montreal, on ne peut gudre Be

procurer du lait, parce qu'on ne peut four-

nir aux vaches la nourriture convenable.
C'est le r^sultat de I'absence des plantes

16gumineuses dont nous recommandons
si souvent la culture et sans laquelle il

n'est pas possible de voir fleurir I'agricul-

ture, ni ceux qui s'y livrent se tirer de
I'etat de souffrances ot de privations qu'ils

6prouvent deja depuis longucs ann6es.'*

Comment l'on fait le beurre en Nor-
MANDiE.—Les vaches sontde la belle race

du pays ; 61ev6es avec soin, elles donnent
un lait abondant et de quality sup6rieure.

Une circonstance m'a frapp6 dans la ma-
nidre dont on fait le beurre chez tons les

fermiers de la Basse-Normandie. Vous
avez vu battre du beurre, vous avez pu re-

marquer qu'au moment ou le beurre se s6-

pare des autres parties du lait, ses molecu-
les se reunissent en petits grains qui flot-

tent au-dessus du liquide. Ici on cesse le

battage a ce moment m^me, et on lave k

grande eau le beurre en grains. Dans
presque toutes les autres contr6es, on at-

tend que le beurre soit form6 en une masse
avant de le soumettre au lavage ; il est

impossible qu'il ne retienne pas alors une
certaine quantit6 de petit-lait et de " ca-

seum" (la partie qui fait le fromage) et cela

suffit pour determiner son alteration en
tres-peu de jours, Le beurre lav6 en grains

se conserve frais pendant huit jours et

plus.

La pluie et ITiumidite favorisent la ve-
getation des mauvaises heibes qui poussent
dans les allees des jardins ou entre les

pierres que forment le pave des cours. Le
rutissage est une operation longue ct qui

demande a 6tre souvent repet^e. Le moyen
a employer pour detruire ces herbes est as-

sez simple: il s'agit seulement d© faire

bouillir dans une chaudi^re de fer de I'eau

dans laquelle on ajoutc, par 60 litres, It li-

vres de chaux et 2 ou 8 livres de soufre en
poudre ; de laisser bouillir quelque temps
le melange en I'agitant. On laisse reposer
ct on arrose avec ce liquide, etendu de
deux fois son poids d'cau, les aliees et les
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cours qui sont bient6t nettoy^cs. On ])ur-

ge ainsi la terro pour plusicurs ann6c.*3 do

CCS v^jT^tations si rcbcUes. On pent en-

core employer avec Ic m^rae succds le r6si-

du dans lequel on ajoutera, en le faisant

bouillir, les m6mes substances, en dimi-

nuant d'un quart ou d'un tiers la dose du
soufrc. Ce dernier proc6d6 est m6me pr6-

f6rable.—C. P. du Canadien,

DU HOUBLON ET DE SA CULTURE.

Climat, sol, choix des plants et plantation.

Le climat et une grande partie du sol de

la France conviennent parfaitement k la

culture du houblon (1). Les terres qu'on
destine k former une houblonni^re doivent
6tre profondes de 2 pieds au moini, l^g^res,

plutot sableuses que fortes, afin d© permet-
tre aux racines fines et d61icates de s'y

dtendre n volont6 ; les sols calcaires et les

terres blanches franches, de consistance

moyenne, sont les plus propres k cette cul-

ture. M. de Dombasle conseille de choisir

une ancienne prairie rompue ou un terrain

qui ait 6t6 pendant longtemps un jardin ou
un verger. Dans ces terrains les plants

seront vigoureux et donneront d'abondan-
tes r6coltes, les cones seront abondants en
matiere jaune ; enfin la plantation se

maintiendra bien plus longtemps en plein

rapport.

Une exposition convenable (2) est un
point essentiel de la houblonnidre ; elle

doit 6tre sud ou sud-est et garantie des
vents du nord et de I'ouest ; les emplace-
ments situ6s prds des rividres et des 6tangs

(1) Nous pouvons en dire autant du Ca-
nada, ou plusieurs cultivateurs intelligents

6C sont deja adonn^s i -cette culture avec
z^le et gmnd succ^s. En Angleterre et

aiix Etats-Unis, la culture du houblon se

fait en grand j il y a des cultivateurs qui

consacrent a leurs houblonni^res de cin-

quante a cent arpents de terre.—Note de
I'Editeur.

(2) C'est-a-dire que le termin ne doit

pas 6tre planohc, mais incline ; chose a

bien rcmarqucr.—Note dp I'Editeur.

desqucla il 8*616vo habituellement des
brouillards et oii les g616es sont plus fr6-

qucntes, doivent 6tre rejet6s ; on doit en-

core 6viter le voisinage des grandes routes,

a cause de la poussi^rc. En Angleterre,

on recherche les locaIit68 qui permettent
Pirrigation (1), et Pabondance des r^coltes

qu'on obtient alors dans les ann^es s^ches
porte mdme beaucoup de cultivateurs a ar-

roser k Paide de tonneaux conduits sur des
charrettes, et a verser de Peau au pied de
chaque monticule. Les houblonnidres doi-

vent dtre bien entour^es de haies vives, et

il est bon, du c6t6 oii la fr^quenee et la vio-

lence des vents obligent k avoir des abris,de

planter des palissades propres a fournir les

perches n^cessaires.

La preparation du terrain destin6 k la

plantation consiste a le d^foncer (2;, s'il

n'a point 6t6 profond^ment travaill^, et k

le purger des pierres, racines, etc. Si ce
terrain 6tait en herbages, il faudrait le la-

bourer au printemps, donner un second la-

bour en 6t6, extirper les racines et les bru-

ler : dans ce cas une culture de navets ou
de betteraves est une excellente prepara-

tion. Le terrain est rarement assez fertile

pour ne pas exiger do Pengrais, car le hou-

blon est une plante tres-epuisante ; on en
met dans la proportion d'un boisseau par
monticule, il doit 6tre bien consomme ou
a Petat de terreau. Lorsque le terrain n'est

pas travaill6, engraiss6 et rendu productif

a une grande profondeur, le chevelu (3)
des pieds de houblon ne trouve pas la

nourriture n6cessaire ; moins il pent s'en-

foncer en terre, plus il souffre d'une lon-

gue secheresse, et il arrive alors que les

(1) Arrosement par saign^es ou rigoles.

—Note de I'Editeur.

(2) D6foncer un terrain, c'est se servir

d'une charrue dont le soc atteigne et sil-

lonne une couche de terre au-dcssous de
celle que I'on remue ordinairement.

Ainsi si Pon a coutume de se servir d'un soc

qui parvienne a cinq pouccs en terre, et

que I'on prenne cette ann6e un autre soc

qui parvienne i 6, 7 ou 8 ponces, on dira

que cette ann^e Pon a defonc^ son terrain.

—Note de I'Editeur.

(3) Ce sont les filaments " petites raci-

nes" qui tiennent aux racines principftlcs.

"Note de I'Editeur.
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ficurs tombcnt aya^'t d'^t^e^ parvcnues i

maliirit6. ,,
'..^ >;, . :, :,

La plantation a lieu a deux ^^poqucs dif-

f6reutes : au printemps, dcpuis le com-
niencemcnt de jiiars "jusqu'au milieu d'a-

vril, ce qui est la methode generate,; a;

rautomnc, au mois d'octobre, lorsqu'.oij a
des piecls euracines • qu'bn tire d'unc ai;-,

cienne lioublounicre, ou si I'on plantait du
houblon sauvage ; dans ce. cas on olptientv

une recolte d^s la Ire annee, tandis qU;e le

houblon plants au printenips no pi:o.duit

gu^re que la 2e amiee. Ce,, premier pro-

duit se nomme '* houblon vierge." En ge-

neral, la recolte nVst abondante qu'a la 3e,

recolte [1].

Le choix du plant est une consideration

importante : on doit s'en procurer a raison

de 5 plants par trou. Le point essentiel est,

d'avoir, pour la houbloiini(}re qu'on forme,

des plants doht Ics produits ne . murissciit

pas a des epoques dilferentes, ce qui yen-

drait la recolte diilicile. Ceux des varie-

t6s dont.la matarite est precoce, cpmme
celui de Spalt, meritcnt Ja prelerence. Le
plant SQ compose des branches do loi sou-;

che ; oh se le procure en decouvraht^lau
priutemp's, ies anciens pieds l.es plus 'Vigou*

leux, et eclatant ses branches. .^L^ boii

plant doit avoir la' grosseur du dioigt«,,ne.pas

6tre€reux, e^voir de 7^ 8 pouces;d(3.1on-',

gumir.ef 3 ou 4 yeux ; il doit etre separe
de la souche peu avaiit la pIantatiou,;Gt.

Hie, jusqu'a c.e moment, ttnu an .frais^j

Lbrsqn'on remarque des picds.qui.;neritenV

la preference,.on doit^ Joji'squ^oul^c? ia^l^pu-

];lonniere, laj^ser les ])ra4ibhcK/superji4iie,s.

ei, au moment de la ta'ille, les coiiper et ri-

(fJer en tefr^c poiir eii" faire" des~T5outurcs
";

on obtieiit de la sorte de 'bbns pl&iits' ^tii

produiront des I'amiee «ni\%nte. '' '-' •'\'';""'

'Lorsque le moment de- la pMntati'oii-eist

arrive, on fait faire dans 1^ terrairi^desttbfe'

de 2 pieds efl can^ sur tm fis'd 'fef di^ihii' de

."[1] 0n' cohiprehH Yacijemeni :qi{e'. les,

6poques donneus danM cc'j:)a];agxapl>.e'd6i-!

veiit varier selon'les cliinats. 7iinsi en -Cq,-'

nada, generalement de'la nii-niars a^a mir
aVril oncst encore cnseveli dans les nejges/
Cost aux cultivatcurs 6 bion saisir le mo-
ment oppbrtun, moment qui n© pent ^tre
le m6me chaqne ann6«, vii I'incor.sl.-rnrft

des aaisons.—Note de TEditeur.

profondeur, et ^5 ou S pieds. et m6me plug

,de distance les uns des aatrcs, -en ligne

,droite., ou cn.quinconce [1], les ru.clies ou
allees faisant face au sud ])]ein. M. Denis
soutient qu'ii est pr6f6rublc- de ne mettro

que 2. plants pour chaque- monticule, et

idcme .plus tard de np rcservcr que le plus

fjit. Si le sol n' est pas tr(N3-couycnable

poLir la culture du houblon, on remplit en
,p;)rtie les trous de la meilieure terre qu'on

.pei'.t se procurer ; s'il n'a point 6t6 sufri-

i,samment ongrjaiese,;.©!} fait conduire Ten-:

grais consomm^ ou le terrain au bord de la

piece, et, en le trahsportalit a bras d'hom-
,nic et le melangeaiit avec de la terre, on
en remplit ' les trous qui sont alors dispo-

ses a reGe\'Qir le plant.

Pour proceder a la plantation, on tasse

\
de quelques })ouces, avec les pieds, la terre

legore ou I'engrais qui .remplissent les

troiis
J
on phoce les plants dans ces fosses

en eioignant leur .partie interieure et te-

nant a la main les bouts du haut plus ra})-

proch6s. les uns des autrcsr ; on repand dou-

cement de,la terre entro les ])iants, et on
la presse convenablement.—iTJne autre me-
thode ccnsiste a faii'C avec miiplantoir cinq-

(r.ous dans €haq,vie -monticule., un au milieu

et les:autres au^oiir du premier; on place

le plant da|is^l^s trous fiiits ail plantoir, en.

ne lai laissant :}>as dt^jif.Siser la surface du
sol, a mollis iqirii n'ait deja commence 4
pdussei: 5.011 rapproche en^dte la terre de
chaque jbrin en la tassant,

;

puis on repand
line couche de terre douce et leg(^re,. 6pais-

se de r2 a S- ^pouces.—Apr^s la plantation

,

on faconne en cuvette la place occupee par
le plant, c'est-a-dire qu'on rend le milieu
plus cre^x qup ;les bords; afm de retenir

les .<?a)-ix djes pluies pu dps an'osejnents.

.

ulture,-~ptJ5^dTSS"percheg7' famous d'ehtre-
' -' 'J S'\) 1f{H»:'!: --'Jtien.' -O.i '^ :.>''

,
i 'i

. L'ehti'^^ien d^e lia 'houblbiifii^re diirant la'

Ife anneecomm'eil"(ie^ 4]a'to.i-mai lorsque
IPS' plarits ont'ppu^se -tiAe tigp : ;.pn" met un
JL!'chalaS'(petit;e peVcl^pV' i-' chnque trcfu et

ph y attache les 'j^uiie.4 pousses aVefc de»
prin^ di?.pai!l4.~-35nsaitp on bine le terrain

pour defmire les* maiifaisos hcrbes, ct, en
faisant cette operation, on a goiu d'amener

i [1] Comme un dnjnipr.—Note de TE-
dit<?ur.
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avec la binette dc la terre, pour cbmble;

les trons et les mettre de' niyeau bvcc Ic

sol.—Plus tard, il faiit encore arrachqrplu-

siciirs fois les poiisses nomlii6e.s vigiics aux
6chalas, en ayaut soin de les loiirner au-

tour dc gauche a droite, c'est-a-diic selou

Ic cours du soleil, direction qui leur est na-

turelle. Sans cette attention, les tiges sc

detourneraient et seraient g€;ncos dans leur

croissance.—On bine de nouvcau la terre

et on en recharge encore les plantes.

On pent, sans ineonvenicnt, principale-

ment cette Ire annee, cultiver deux rangs

de f^ves, des ognons on autres legnmes,
entre les ligncs de houblons, auxquels cet

ombrago" parait mdme favorable. Cette

culture est tres-avantageuse et fournit, en

outre de ses produits, des fanes [premieres

fenilles] qui, macerees en tas, fonnent nn
engrais tr6s-convenable pour la houblon-

niere. M. Denis pense qu'on pent la r6-

peter sans iiiconvenient les annees suivan-

tes. A I'automne pu au commencement
de mars [1], on taille les vignes de hou-

blon a 18 pouces de terre avec une serpet-

te bien tranchante ; dans tons les cas, des

la premidrc de ces 6pociues, oii arrache les

^chalas qui ont servi de tuteurs, et I'on ra-

ni^ne surles plaiites assez de terre pour en
former un monticule d'Un pied de haut

;

en faisant cc travail, on r6iimt les ceps"

coupes qui depassent alors le monticule de
quelques pouces. Cet amohcellement de

la terre sur les pin,ntes a pour but de les

garantir des grands froids et de faciliter

I'ecoulemeht des eaiix qui, en sc pdrt^nt'en

Irop grande abondance sur les raCines, leiir

seraient nuisiblcs. '."y '

,

"' '

La deuxi(ime anii^e^ de' IH plaritatiori^

au mois de mars, on donh'e im labour avec
la pioche a deux dents, et oh reldve les

monticules. ;• •= . .' '^'.. -

Lorsque leStigek 's6nt''parvehuGg i tin

pied et demi de hauteur biiviron, c'est le

moment de s'occuper du placement dds
perches qui' doiventdtre droites, fortes et

avoir de lO a 12 pieds de lottg\tcur .

'

' Ak^ant

de les mettrd en place, ' iiti-'" ouvrier Ifeto!

donne une bonne pointe att -gifo* bout, et im-

autre les briilc ext6rieurement ou les gtf&->

dronne h. chaud, A la 'hautcut de 3 pieds,

aiiin qu'elles se dpnscrvent plus longtcmpa
'en terre sans pourf ilr.—Pour leS nnplanter,

[]] Ciptte 6}X)que doit encore varier se-

lon les dift'ereuces det Glimats.—Not© lie

rEalkeur.

on a une barrC de'fiir r'onde^ d<6 4< picds^ dc
long, ayant a Puhd de '«cs"ektremit6s uric

grosse tdte, ou mieux la forme d'uh T, ' et

s'cliilant en pOiht(^ (le Pautre ; cllc sort d

faire des trous de 2 a 3 pieds dc pr9fondeur,

dans lesquels on fait entrer les' pei'ches. Le
fer ayant fait le Iron a la profondeur nfeces-

saire, un ouvrier prend une ])crche, et, so

pla^ant les jambcs ecart6es, il la tient per-

pcndiculairement»au-dfessus. du trdii et Py
chasse de toiite sa force ; il sent par le con-

tre-coup s'il a r6ussi et si la pointe a pris

terre, sans quoi il faiit recommencer ; car,

si la perche ne porte a fond, elle cdde au
moindre vent ' lorsqu'ell6 est chargee. 11

est done trds-essentiei' que ce travail soit

fait avec soil! pour qiie les perches, une fois

chargees de vignes, pUissent ' resistor aux
ouragans. La terre est ensuite labour6e

comme de coutume','et oh.la'rel^ve;^ V^~ ^

tour des perchc's pour les coiisolidei*. '' ':
''

'

'

Le nombre . des perches generalement
employ6 pour chaque monticule est de

,

trois ,;
lorsqu'ils sent tres-61oignes les.uns

des autres, on ,en place.quatre. M. Kdlb
dit que si le terrain est bon,, bien fum6 et

travaille, et si les" plants prpsp6rcnt,il sutfit

cependant de 3 perches pour.deiix trous de

plants
J
on Jes tie^it alors clpignees de 1

pied et dem'i, distajice a ha'quelle les ceps

se pretent, volohtie^-Sj, ce qui fait qu'on no
risque pas de blesser les racines.

,
M)ans les ,

Vosges, on/ne met qu\uie perche par nipn-
'

ticule lorsau'ils ..sqnt rapproches a 4 ou 5
' pieds*^ En fes supposant espaces^ d'e 6 pieds

et mettant 3' perches a chaquej on.yoit que .

que cela hecegsitei 11,000 perahes piq,r liec-

tarc [environ t3,00'0 par arpciit] ; d'apres

M^ Kolb cViNlf.' Denis, il iPen faudrait que

la moitie,—Les perches employ6e,s pour

^chala?ser les houblons ont quelqucfois 15

alSpicdsdc longueur ; el les he doivent

pas dc passer Qctte clevii^tion, parceque les

plantcs_,. pojiiy^^giie^

gpfaiciit,' trop, la tige, serait motiig foi^t6^

jhoirif? garnlq de branches, e't' la- rec'olte

m'oiiis abohdante^. Ces'percKcs se font en

touleau, ,en fr^ne, enpeuplicr, en ch§.tai-

griier, ietci Le chataigniet m6rite la pre-

lerenee". ""

Quelques pe'rsonnes ont cons^ille ^e'lier
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•diagonalemerit les perohcs, par leiir extr^-

init6 sup6rieure, les unes aux autres, afin

<ju'elles se soutiennent mittuellement et r6-

«istent mieiix aux vents. On a aiissi propo-

.'se de remplacer les perches par des tiges de
^lil de fer.

M. Denis, du d^partement des Vosges, a

^eaucoup perfectionn^ ce proc6de en pro-

posrnt en 1828 de substituer Pemploi du fil

de fer aux perches, etil a fait»connaitre dans
line brochure les avantages obteaus par

lui en cultivant cette methode. Voici

en qnoi elle consiate : II espace les plantes

de 8 pieds, leur laisse quatre brins et rem-
place les perches par des petites baguettes

qu'il attache aux fils de fer et qui servent

k conduire ces tiges a ces fils. Ceiix-ci s'6-

tablissent de la mani^re suivante : a cha-

que exitr^mite du champ, sur chaque ligne

de houblon qu'on se propose de mettre, on
enfonce a coup de masse, en terrc, un pi-

quet de 'chene de 24 ou 30 pouces de lon-

gueur, ^point6 par un bout, et du diam^tre
de 4 a 5 pouces a I'autre. On enfonce sur

ces piquets un piton en fer assez fort pour
qu'il ne plie pas en le chassant dans le pi-

quet, et qui a nn osillet a son extremity li-

bre. La chaine de fils de fex est compos^e
d'une quantity suffisante de bouts de filsde

fer, coup6s par bouts de S pieds de lorf-

gueur, et maiil6s a chaque extr6mite.Tous
ces bouts seront r^unis les uns aux autres

par un double crochet en fils de fer. Cette
chaine est assez semblable a une chaine
d'arpenteur, et on la tend a 5 pieds de
hauteur, au moyen de chevalets en bois,

en nombre proportionn6 a la longueur des
lignes de houblon, 4 raison d'un par 30
pieds, sans compter les deux extremit^s.
Les fils de fer ont du etre places exacte-
ment dans Palignement des lignes de hou-
blon dont les tiges, une fois parvenues sur
ces fils, ont la moiti6 de leurs brins dirig^e
d'un c6te et la moitie de I'autie. L'au-
teur termine par le calcul des frais de cette

methode, compares a ceux de I'ancienne
;

il en r^sulte qu'elle offre au cultivateur
une Economic du cinquidme sur la mise de
fonds, et de plus de 50 francs par an et par
chaque jour de Lorraine, c'est-a-dixe par
500 metres carr6s environ (1).
Lorsque les tiges de houblon ont la lon-

(1) Le m^tre vaut environ 3 pieds.

gueur Buffisante pour 6tre attaob^e^ aux
perches, c'est-^-dire de 1 a 2 pieds, on
choisit les plus vigoureuses au nombro de 4
ou 5 pour chaque perche ; on peut encore

pour quelque temps en garder une de plus

f)OUT remplacer cello qu'un accident pour-

rait faire manquer, et on coupe tons les au-
tres rejetons en terre, ce qu'il faut conti-

nuer de faire tant qu'il s'en montre. On at-

tache les tiges aprds les perches avec des
liens tr^s-l aches, afin de ne pas nuiro k

leur developpement par la moindre com-
pression. Les Anglais et M. Fod6re pres-

crivent de ne jamais faire ce travail le ma-
tin, parce qu'a cette 6poque de la journ^e

les tiges sent plus remplies de s^ve, et par

consequent plus cassantes. II faut avoir

grand soin de tourner les tiges k I'entour

de la perche, en suivant le cours du soleil

;

si on les tournait en sens inverse, elies ne
tiondraient pas et tacheraient toujours de
revenir a leur direction naturelle. On con-
tinue exactement de les lier a mesure qu'el-

les grandissent, et on a soin de raffermir

les peTches 6branl6es et d'enlever les reje-

tons superflus.

Lorsque les tiges ont pris la plus grande
partie de leur developpement, c'est-a-dire

sont parvenues k une certaine force et gros-

seur, et a une Elevation de 10 a 12 pieds,

on l-eur enl^ve les feuilles jusqu'a une hau-
teur de 5 .a 6 pieds, ce qui permet a la cha-
leur de penetrer plus facilemeut, et fait

porter la s^ve au haut de la plante ou sont
les fleiirs.—Quelques cultivateurs pincent
alors I'extremite des tiges, a I'exemple de
ce qu'on pratique avec avantage pour cer-

tains legumes ; I'influence de cette der-
niere operation sur la fructification du hou-
blon n'est pas encore siiffisamment d6ter-

min6e.—Durant tout l'et6, on doit, a I'aide

d'une ^clielle double, continuer d'attacher
les tiges aux perches ou aux fils de fer, et

rattacher cellos que le vent aurait d^ta-
ch6es,

Les fa^ons qu'exige la houblonnidre pen-
dant l'6t6 se bornent, lorsque le ler labour

a ete fait k la mi-mars et qu'il ne pousse

pas trop d'herbes, k un 2e labour qu'on
donne au commencement de juin, par mi
beau temps, afin que les mauvaiscs herbes
soient plus surement d^truitcs. Aprds les

pluies de cette 6poque, on relive les mon-
ticules, ce qui s'opOre en rasscmblant la
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terro des allies et ruccumulant sur Ics

pieds de houblons.

Les travaux de la 3e ann6G et dcs sui-

vantes diflerent pen de la 2e ; il faiit seu-

lement an commencement de mars, par un
temps sec, procedcr a la taiile des racincs,

ce qui s*appelle, dans plusieurs pays, cha-

trer le hoiiblon. On ecarte avec precau-

tion, et sans blesscr Ic chevcln, toute la

terre des monticules jusqu'a cc que les

pieds en soient d^barrasses et les racines

mist^s a decouvert ; celles des tiges qui ont

port6 fruit sont taillees de mauiore a ce

qu'il ne leur reste que 2 ou 3 yeux qui

fburniront les nouveaux rejetons. Les
jeuues racines, beaucoup moins fortes que
les anciennes, sont coupees a 5 ou 6 pouces
de longueur pour servir de replants ; elles

servent a rcmplacer les anciennes qui pa-

raitraient disposees a la pourriture, ou ^

faire de nouvelies plantations.—Apr6s cette

operation, on rapporte du fumier, et on I'en-

terre en egalisant le terrain ; un mois aprds,

on fait, comme il a ete prescrit, la planta-

tion des perches et le labour en monticule
ainsi que les autres travaux.

Une houblonni^re maintenuo en bonne
culture pent durer lO ou 12 ans, et on con-

ceit qu'apres sa destruction, le terrain a
acquis un haut degre de fertilit6. On la

conservera surtout en bon etat, si I'on a
soin, a cliaque taiile, de remplacer les ra*-

cines trop vieilles ou qui ont des taclies de
pourritirfe ; on pourrait m^me prolonger

bien davantage la duree d'une lioublon-

ni^re en commen^ant a la renouveler par
5e a la 8e annee, ce qui est facile, puis-

qu'on pent, a la taiile, choisir les replants

les plus forts pour cette nouvelle planta-

tion partieHe.

Une houblonnidre doit ^tre copieusement
fum6e tons les deux ans, avec un engrais

consomme et court ; sans cela, on ne fera

jamais d'abondantes recoltcs. Le fumier
des bStes a corncs convient mieux que ce-

lui de cheval, le premier etant plus nour-
rissant et maintenant le terrain humide,
tandis que I'autre est 6cliauffant et s(iche

plus vite. En Belgique, d'apres Aelbroock,
on considdre, comme le meilleur engrais
pour le houblon, un arrosage d'urine de
vache et de tourteaux d'huile d61ay6s dans
del'eau; on repand cet engrais dans la

proportion de ICK) a 150 hectolitres par hec-
|

tare.—Lo fumier ordinaire est depos6 en
certaine quantite sur chaque monticule, ce
qui doit 6tre fiiit anssitOt aprus la recolte

;

on dcfait les monticules, on place le fumier
autour des plantes, et on le recouvrc do
quclques pouces do terre seulement

;
pen-

dant iliivcr, les principes f6condants se d6-
poscnt sur les racines du houblon, et lors-

qu'on le chatre au printcmps, on 6parpille

le fumier qu'on retrouve, et on n'en laisse

point en masse.

Lo houblon est expose a diverses mala-
dies, dont les princi pales sont d6sign6es

par les noms de miellat et de cancer. Cette

dcraicre maladie est produite par un cham-
pignon qui vicnt a la racine j ies houblon-
nieres plant6es dans les lieux bas et himii-

des, ou des araas d'eau et de mati^res v6-
getales sont en fermentation, y sont plus

sujettcs. II f-iut done chercher a assainir

le sol, en cre.isant des rigoles
;
quant aux

piects attaques, on doit les renouveler.

—

Ce sont encore les plants situ6s trop pres

d'une haie ou dans un sol trop humide qui

sont plus souvent attaques du miellat ou d©
la miellure. La plante s'enduit alors, k

commencer par les feuiiles du bas, d'une
matidre douce et gluante qui attire des

milliers d'insectes, lesqueiles, en se multi-

pliant de plus en plus, d6truisent les hou-

blons. Une pluio abondante fait quelque-

fois cesser cette maladie que des injections

d'eau salee penvent aussi faire disparaitre.

M. Denis conseille de faire d'abord couper

les feuiiles tachees depuis terre jusqu'a 4>

ou 5 pietls, et de les faire brider a I'iustant,

ce qui detrait des myriades de pucerons,

puis ensuite de placer au bout d'une per

che ime bande de linge enduite de soiifre,

qu'on enveloppe d'etoupes, de vieilles etof-

fes, etc., a laquelle on met le feu et qu'on

prom(^ne dans la houblonnidre ; cette pou-

pee produit une fumee epaisse qui, par un
temps calme, demeure longtemps, et paraJt

faire perir les insectes.—On remedie enco-

re par dcs arrosements artificiels a quel-*

ques maladies causees par les gi'andes s6-

cheresses.—Un autre danger auquel le

houblon est expose, surtout pres des rivie-

res et des etangs, c'est la tosee de la nuit,

qui cause de grands dommages a Tepoque
oil cette plante est en fleurs.—Un des en-

nemis lea plus redoutables poar le houblon.

c'est la puce des champs qui attaque les
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feuilles par milliers, et les perce d 'outre en
outre : M. Kolb indique pour les chasser

de Jeter au pied des perches du houblon
cuit sortant de la brasserie.—La larve d'un
autre insecte s'introduit dans les c6nes du
houblon lorsqu'ils commencent a se former,

et ne tarde pas k le faire perir : on s'en

aper9oit parce que le fruit se couvre de
moisissure.—Aelbroock regarde comme le

remdde le plus efficace centre les pucerons
blanchatres et les mouches vertes, ainsi que
centre la ros6e farineuse ou moisissure, un
bon arrosage d'urine de vache qui rend les

plants moins sensibles aux intemperies des

saisons, et leur donne la force d'attendre

une pluie douce qui diminue ordinairement
le mal lorsqu'elle ne le gu6rit pas.

^ continuer.

JOURNAL D'AGRICULTURE

PROCfiDfiS
DE LA

BOCZaTB D*AOIIZOX7Z.TURZ2 DU B.-O.

MONTREAL, MARS 1848.

liES AMENDEMENT3.
{TroisiSme article.')

Apr 6s tout ce que nous avons dit des

amendements, il results ^videmment que

ceux qui ne s'en servent point sont des

hommes qui ferment les yeux a la lumidre

et ne veulent se rendre a aucune evidence.

N6anmoins qu'il nous suffise de dire que,

dans plusieurs localites du Canada, on em-
ploie les amendements > et que I'on s'en

trouve on ne pent mieux.

Jusqu'ici, nous n'avons pas parl6 des

amendements que I'on appelle stimulants.

Ces amendements peuvent se subdiviser

en trois, savoir : les substances salines, les

cendres et le platre.

Le platre (sulfate de chaux) n'a gu^re

beBoin ici d'une mention sp6ciale. Car

l'exp6rience en est faite tons les jours, et

I'on en est fort satisfait. D'ailleurs nous

renvoyons le lecteur a Particle sur ce

sujet qui se trouve a la page 70. On y voit

les resultats obtenus,c'est pr6f6rable a toute

explication. Nous ajoutons que, lorsque la

temperature est favorable, les produits d'un

sol platr6 sont doubles de ceux d'un sol non

platr6. Malgre les heureux efiets de I'em-

ploi du platre comme amendement, il est i

remarquer que celui-ci ne convient gu^re

aux cer6ales, mais bien aux legumes, aux

trifles, Lorsque I'on veut se servir de cet

amendement, on doit choisir le matin et le

soir, i la rosee ; on le repand k la main, et

I'on conseille g^n^ralement de ne faire

cette operation que lorsque les fourrages

ont cinq ou six pouces de hauteur. Les

agriculteurs pratiques ajoutent qu'il faut

6viter pour cette operation les grandes

pluies, car elles neutralisent, pour ainsi

dire, les heureux effets du platre
;
qu'il faut

6tre prudent dans I'emploi de cet amende-

ment dont on ne doit pas se servir trop fr6-

quemment. La dose, qui parait 6tre re-

commandee gen6ralement, est celle-ci

:

m6me quantite de platre que de semenee.

Si, apr^s tout cela, quelqu'un se montrait

encore incredule, qu'il lise le fait suivant

rapport6 par un ecrivain sur I'agriculture :

" Lorsque Franklin, dit-il, voulut faire

" eonnaitre et r6pandre Vusage du platre en
" Am6rique, pour convaincre ses compa-
" triotes, il 6crivit sur un chajnp de trifle,

" aux portes de Washington, avec de la

" poussiere de platre, cette phrase : " Ceci
" A tTt PLATRfi." L'effet du platre fit sail-

'' lir en relief ces mots en tiges vigoureuses

" et plus vertes ; tout le monde fut con-

*' vaincu, et le platre ftit popularise en
" Am^rique."

Relativement aux cendres comme amen-

dements, on en compte quatre esp^ces

:

les cendres noires ou rouges (pyriteuses),

les cendres de honilles et de tourbes, le3
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condres do varcch, et les cendres do bois.

Les cendres uoires ou rouges se trouvent

ordinairement quelques pieds sous le sol

;

elles sont souvent recouvertcs de eoquilla-

ges et d'argile ; elles s'emploient dans la

confection de Palun et de la couperose.

Lorsqu'on veut s'en servir comme amen-
dements, on leur fait subir line certaine

operation, que nous consid^ronsl inutile

pour le moment d'expliquer. Elles se r6-

pandent en g6n6ral sur les terres cultivees

en fourrages. Quant aux cendres de houil-

les et de tourbes, comme il est facile de le

deviner, elles sont produites par la combus-

tion de ces substances. Elles s'emploient

aussi le plus souvent pour les prairies artifi-

cielles,et quelquefois pour le lin et le chan-

vre. Nous n'en disons pas davantage au

sujet de ces esp6ces de cendres j car les

substances premieres nous manquant pres-

que entidrement, les explications et details

t leur rapport seraient quasi inutiles pour

le cultivateur canadien, le cultivateur pra-

tique au moins.

Quant aux cendres de varech, elles peu-

vent ^tre employees au moins en certai-

nes parties du pays, car le varech se ren-

contre entre autres endroits k quelques

lieues plus bas que Quebec. C'est une

plante k longues feuilles qui croit dans

Peau, elle est coriace ; on la brule, et alors

quelquefois on en vend les cendres comme
contenant un pen de sonde. Mais ordinai-

rement on les emploie comme araende-

ment, qui est excellent pour toutes sortes

de cultures. Les Fran9ais, les Anglais,

les Ecossais, etc., s'en servent avec le plus

grand avantage. Us r6pandent environ

trois charret6es de cet amendement sur

chaque arpent de terre.—Tandis que nous

en sommes a parler des plantes marines,

remarquons qu'a c6t6 de ces plantes, il se

trouve un amendement excellent que I'on

ne sait pas utiliser parmi nous j nous vou-

lons parler de la vase, appel^e limon de mer.

C'est un amendement fort bon pour les

terres que Ton cultive en bl6, en avoine,

en orge, etc. ; outre qu'il les fait croitro

avec vigucur, il les preserve encore de la

carie, qui est si souvent la cause principale

de la perte de nos r^coltes; nos agriculteurs

Canadiens sont la pour le dire. Cette vase

se mdle le plus souvent avec une quantity

de fumier 6gale au quart de la quantity

de vase, c'est-a-dtre que, pour quatre char-

retees de vase, il en faut une de fumier.

Dans certains pays, en France et en An-
gleterre par exemple, lorsque I'on se trou-

ve assez prds des fleuves ou de la mer qui

la fournissent, on la prefere k la chaux

qui pourtant a d'excellentes qualit^g, com-

me nous I'avons vu pr6c6demment. Pour

les agriculteurs Canadiene, il nous semble

qu'un grand nombre d'entre eux, qui ne se

trouvent m6me pas sur les bords du fleuve

ou des grandcs rivieres, pourraient en pro-

fiter,et cela par le moyen des ruisseaux qui,

en maints et maints endroits,sont assez pro-

fonds pour pcrraettre la navigation de ba-

teaux plats k des distances fort 61oign6es

de leurs embouchures. Nous insistons for-

tement sur I'emploi de cette vase, car c'est

un amendement ir^a-cammun dans le pays,

et parce que les frais, pour se le procurer

et le transporter, seraient fort pen coilteux.

Ajoutons que, m^l6e k un quart de fumier,

cette vase produit d'aussi bons r6sultats

que celui-ci,et ses effets sont plus constants

et plus prolong6s. Nous invitons ceux

d'entre nos souscripteurs qtii out fait I'es-

sai de cette vase, de nous faire connaitre

quelles ont 6te les suites de i'emploi de cet

amendement ; I'exp^rience d'un seul peut

souvent produire mille fois plus que toute*

les phis belles dissertations possibles.

Les cendres de bois sont celles qui sont

les plus a la port6e de I'agriculteur Cana-

dien, celles m^me qu'il ,a en plus grande

abondance et avec le moins de frais. En ef-

fet, k part les cendres que peuvent produire
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les rillcs et les campagnes par les fcux qui

sont entretenus dans chaque habitation, le

cultivateur dn Canada doit se souvenir

qu'il peut s'en procurer une quantit6 plus

grande encore par le moycn des defriche-

ments. Le pkis souvent, dans ces d6fri-

chements, on fait main basse sur tous les

arbres ; on met a part le bois propre a ser-

vir au commerce ou a alimenter le foyer

du paysan ; le reste, on le brule, et les cen-

dres, on ne s'en sert pas. C'est la certaine-

ment un grand manque et une grande per-

te j car, d'apres les experiences faites de-

puis grand nombre d'annees, on s'est con-

vaincu que cet amendement ameublit les

terres d'argile, detruit les mauvaises her-

bes, et fait produire au sol des grains plus

beaux et en plus grande quantity. On en

repand environ 20 a 30 minots par arpent,

et I'on profite pour cela du moment que le

sol est sec et que le temps n''est pas plu-

vieux ; d'ailleurs les cendres elles-m^mes

demandent h 6tre tres-seches. Au bout de

deux ans, on doit renouveler la dose, dont

la frequence depend de la quality du sol

et des grains ou vegetaux que I'on cultive.

Toutefois, plus le sol est humide, plus la

dose de cendre doit 6tre considerable. On
peut, si I'on veut, eviter de renouveler cet

amendement tous les deux ans, en melant

les cendres avec du fumier
;
par ce moyen,

I'amendement peut servir pour quatre an-

nees. II convient parfaitement aux prairies

et aux terres cultivees en clianvre, en ble

noir, en seigle. Le grain produit ainsi est

bien beau, mais la paille ne I'est pas autant.

A I'avis de tous les savants en agriculture,

I'emploi des cendres de bois est des plus

profitables ; un entre autre s'exprime com-
me suit :

" Les cendres de bois sont un pret

usuraire fait au sol, et qui double son capi-

tal en deux annees."

Quant aux substances salines, dont nous

ftvons parl6 plus haut, el les sont des amen-
dements stimulants. On les divise en

quatre esp^ces : le sulfate de sonde, le mu-
riate de chaux, le salp^tre et le sel marin ;

nous ne nous occuperons que de ce dernier.

Le sel marin, comme on n'en peut douter

actuellement,est un des meiileurs amende-

ments connus. " II 6tait employ6, dit un

auteur, chcz les Chinois ct les Hindoux

d^s la plus haute antiquite." Ajoutons que

nos livres saints eux-m6mcs fbnt mention

de I'emploi du sel chez les anciens ; ils

nous disent que " la ville de Sicem fut pri-

se par Abimelech, et qu'apres I'avoir ra-

see, celui-ci sema du sel sur I'emplacement

de Sicem." De nos jours, en Angleterre,

en France, en Allemagne m6me, le sel est

fort en usage comme amendement. Pour

nous qui sommes, du moins en grand nom-

bre, loin des mers, il est encore un moyen

trds-facile de nous procurer une provision

abondante de ce sel. C'est d'abord de

montrer le d6sir d'en faire I'emploi assez

considerable, et nul doute que les bords du

St. Laurent, qui sont baignes par les eaux

de la mer, se couvriront bientot des appa-

reils necessaires a cet objct. Les frais de

transports ne sauraient 6tre bien grands,

lorsque I'on consid^re qu'e notre fleuve est

navigable dans toute son etendue et que

nos rivieres le sont aussi en grande partie.

D'ailleurs, le chemin de fer qui est en voie

de construction entre Montreal et Portland

sera un excellent moyen de nous procurer

du sel en abondance et a bon marche. Co
sel convient bien au froment, a I'orge, aux

patates, au lin. Pour le froment, deux

quintaux de sel par arpent suffisent
;
pour

I'otge, un peu plus de deux quintaux
j pour

les patates, c'est comme pour I'orge
;
pour

le lin, un peu moins de deux quintaux ; ce

sont les quantites recommandees par M.
Lecoq de Clermont, qui s'est appliqu6 avec

soin a I'etude de cet amendement. 11

conseille de plus d'augmentcr la dose de

sel, lorsqu'on la repand sur un sol humide ;

comme on I'observeraj c'est la une condi-
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tion qui est essentielloment aussi jwDr

Pemploi de la chaiix, do la mame, dcs ccn-

dres, etc. M. Lecoq fait remarquer que

Peffet du sel n'cst pas tant de donner une

grande quantite de grains ou de legumes,

mais d'augmenter Ics produits foliaces,

c'cst-a-dire que le sel scrait employ^ avec

plus de profits sur les pr6s et les fourragcs

que sur les sols cultiv6s en cereales.

Apies avoir parle, comme nous I'avons

fkit dans les deux articles precedents et

dans cciui-ci,des amendcments caleaires et

des amendements stimulants, il ne nous

reste plus qu'a dire un mot sur la coutumc
qu'ont un grand nonibre de cultivate iirs

de faire des melanges de terre. Comme
nous avons deja etc fort long, nous serous

court a ce sujet.

Le melange des terres est un moyen des

plus iugenicux d'ameliorer la condition du

8ol ; souvent c'est le seul moyen de le ren-

dre cultivable. Les sols sableux exigent

im melange d'argile, et ceux-ci un melan-

ge de sable. Quelquefois, disons m^me
souvent, le sol est compos6 de la terre jrro-

pre a ameliorer la couche sup6rieure ; c'est

alors un avantage que Ton ne doit pas n6-

gliger. Car I'amendement ainsi fourni est,

dans ce cas, facile a avoir et fort peu cou-

teux. Un savant Fran^ais suggdre, pour

Tam^lioration des terres sableuses, le limon

des fosses ; c'est le Baron de Morogues.

Celles, oii la chaux est en tr^s-grande

quantite, exigent aussi Pemploi de I'argile.

Pour les terres purement argileuses, on re-

commande, outre le sable, le brulcment de

Pargile ; c'est, selon M. De Dombasle ,M.

Puvis, etc., un excellent moyen de les

amender ; on conseille encore Pemploi des

fiimiers chauds et rcmpUs de paille. En
Canada, les terres fortes que I'on appelle

aussi terres noires peuvent s'amender fa-

cilement par le moyen do graviers ou de

petits fragments de roche ; le sable aussi

est fort.€n usage ailleurs,auxEtats-Unis par

exemple ; dans co pays-U, on fait souvent

des plantations dans des terres fortes. Eh
bicn ! pour garantir les plantes de la s6che-

resse et empCcher la terre de se crerasser,

on entoure Ic pied des arbres ou des vignes,

comme en France, avec du sable, et cela

r6ussit k merveille.

Nous aiirions encore beaucoup k dire sur

cette partie de I'agriculture, les Amende-
ments ; mais vu le grand nombre de sujets

a traiter, nous nous en tiendrons, pour le

moment,a ce que nous en disons aujourd'hui

et dans les deux livraisons pr6c6dentes.

Esperons au moins que ces remarques pour-

ront servir a donner k quelqu'agriculteur

intelligent et de bonne volenti I'idee de

faire lui-m^me I'experience de ce que nous

rccommandons ; nul doute qu'il ne s'en

trouve bien k la fin ; il ^prouvera peut

tixQ des difficult^s dana les commence-
ments, mais avec de la Constance et de

I'^nergie il parviendra ii6cessaireiiient d

r^ussir.

QUELQUES MOTS
POUR LBS MOIS DE MARS ET D'aVRIL.

En 6crivant il y a un mois nos remar-

ques au sujet de la temp6rature, nous ne

nous imaginions pas que nous aurions

encore k e-nr^gistrer aujourd'hui une

temperature semblable k celle que nous

avons eue durant presque tout le mois.

Nous croyions que ce n'^tait qu'un chan-

gement de temperature passager, et que
nous alliens bicntot revenir a nos froids

d'hivers du bon vieux temps ; mais pas du
tout. La plus grande partia du mois do

f6vrier a 6t6 comme le mois de Janvier,

remarquable pour sa temperature plut6t

chaude que froide. Durant tout ce temps,

nous n'avons pas eu de neige j lo tempa a

6t6 clair et serein, ou bien la pluio nous a

mouilles jnsqu'aux os. Un corre»j)ou-
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dant de Toronto nous dit que U aussi la

temperature de Janvier et de f6vricr a 6t6

comme cello que nous avons h. Montr6al

au mois de mai. Tout cela nous prouve

^videmraent que notrc climat change

beaucoup et change teas les jours
;
pour

lors, ce que nous avons k faire, c'est de

changer avec Ic climat. Ce qui suffisait en

effct autrefois ne suffit plus aujourd'hui.

La terre n'a plus cette fertilite d'autrefois

;

ce climat n'est plus aussi r^gulier ; ses

changenients sent plus subits et moins

constants ; k nous de pourvoir i tout cela.

Chose remarquable, c'est qu'en Europe

I'hiver, cette annee, a 6t6 bien rigoureux.

Sans parler de PAnglcterre, oii les froids

ont 6te bien s6v^res, les journaux fran^ais

nous apprennent que la neige ne fait pas

defaut en France, et comme dit un journal

de Montreal, *' en Auvergne il y a eu jus-

qu'i six pieds de neige, et h Lyon il y en

avait huit pouces
;
pour nous, pendant ce

temps, nous sommes sans neige, nous nous

croyons presqu'en printemps, et parfois

nous nous promenons dans nos jardins et y
cueillons des fleurs.'* Nous ne savons jus-

qu'^ quel point cette neige pent faire de

tort en France ; mais ce que nous savons,

c'est que le manque de neige ne nous est

pas favorable, et qu'il pourrait bien se faire

que nos fourrages manqueraient I'^t^ pro-

chain. C'est encore aux cultivateurs a y
pourvoir et a pr6venir autant que possible

les suites funestes de la mauvaise saison

que nous avons.

Durant le mois de mars, les cultivateurs,

qui ne se sent pas encore pourvus d'iustru-

ments d'agriculture, doivent se hater de se

les procurer ; ils ne doivent pas oublier que

le bon, quoique plus cher^ rement toujours a

meilleur marche.—Cest aussi vers cette 6po-

que, ainsi que durant le mois d'avril (cette

ann6e, c'est chaquo mois), que les cul-

tivateurs se plaignent souvent du mauvais

ctat deg chemin$, de I'eau qui p^netre

dans leurs chaussures, et leur fait plus de

tort que vingt mois de travail. II est done

de la plus grande importance de remedier

k ce mal ; aussi conseillons-nous ce qui

suit.Le moyen d'avoir des chaussures a 1'6-

preuve de Peau,c'est de se servir de la com-

position suivante,enseign6e par un agricul-

teur du Haut-Canada. Prenez une livro

de suif, mettez-la dans une chaudi^re de

fer et faites-la fondre
;
puis jetcz dedans

de 4 a 6 onces de gomme 61astique (India

rubber) ; faites chauffer le tout jusqu'a ce

que la gomme soit compl^tement fondue.

Aprds cela retirez la chaudidre du feu, et

rev^tissez vos chaussures d« cette composi-

tion ; elles seront a I'epreuve de I'eau.

Le mois de mars ainsi que le commen-
cement d'avril doivent 6tre mis a profit par

le cultivateur, surtout cette ann6e que la

saison a et6 si changeante. 11 doit en pro-

fiter pour tirer de la fordt le bois qu'il lui

fautjsoit pour lui-m6me,soit pour I'alimen-

tation de son commerce, s'il se livre a ce

genre d'industrie. II ne faut pas non plus

perdre de vue la terre, parce qu'elle est

couverte de neige. Au contraire, il faut

se preparer a I'enrichir, a la couvrir

d'engrais riches etabondants. Aussi faut-

il avoir soin de se procurer des fumiers, et

de les transporter sur les parties des terres

que Ton veut am61iorer. Ceci, il est vrai,

depend enfgrande partie du temps qu'il fe-

ra jusqu'a la mi-avril, mais au moins on ne

pent nier que ce ne soit un temps pr^cieux

qu'il convientde bien employer. C'est un

temps pendant lequel on pent et I'on doit

preparer les bois n^cessaires pour de nou-

velles cl6tures,si I'on en a besoin
;
pour du

bardeau, si I'on a coutume de se livrer k

cette occupation en g6n6ral assez profita-

ble. C'est aussi le temps ou I'on doit se

procurer des semences, et sur ce sujet on

ne saurait dtre trop circonspect. Depuis

trop longtemps on s'obstine a cultiver des

legumes ou des grains qui ne vculent plu^
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croitrD ; il est temps d'ouvrir cnfin les

yeux ; voyons ce que d'autres font, et pro-

fitoiis do Lcur cxp6ricncc. D'aprcis ce que

nous poiivona cormaitre du climat du Ca-

nada, et d'apr(is tous Ics renseignements

que nous fournissent nombrc d'agricultcurs

du pays, nous n'hesitons pas a rccomman-

der fortement aux cultivateurs Canadiens

la culture en grand de la betterave, de la

carotte et du navet de Sudde ou chou-de-

Siam. Cc sont 1ft trois sortcs de legumes

qui croissent fort tien eai Canada ; ils se

vendent bien, ils servent a la nourriture de

I'hommc et a la nourriture des bestiaux

;

la culture devrait en 6tre plus populaire

parmi nous.

Nous disians dans notre derni^re livrai-

son que I'encouragement que donne le pu-

blic est excellent. Oui, si nous entendcais

parler du nombre de nos souscripteurs
;

mais si nous parlons des recettes, autre

chose. Cependant il nous semble que I'on

devrait se souvenir qu'une society comme
la Societ6 d'Agriculture du Bas-Canada,

qui n'a pas encore cii un seul sou d'aide de

la L6gislature, qui a commenc6 avec rien

que du z^le, et qui a entrepris la publica-

cation de deux journaux d'agricultufe, Pun

en fran^ais et I'autre en anglais, et cela

moyennant la faible somrae de cinq che-

lins pour cliaque journal, cette Societe doit

au moins s'attendre que ces cinq chelins

seront payes r6gulidremeiit. II nous peine

d'avouer qu'il n'en est pas ainsi. Quel-

ques-una ont paye avec empressemenlf

;

mais le grand nombre n'en fait rien. Nous

n'attribuons pas cela a de I'apatliie ou de

I'indifTerence, mais seulement a un oubli,

un pur oubli. Aussi venons-nous ftujour-

d'hui rappeler de nouvcau k nos lecteurs

que la Society attend aprds leur souscrip-

tion pour soutenir ses journaux
;
qu'il est

done de la plus grande urgence que la ren-

tr^c de ces denicrs se fasse au plus vite.

Nous devons aussi rappeler i nos abonn^s

quo los lettres d'argent doivent 6tre adres-

sees au Secretaire de la Soci6t6.

{^ Nous ne donnons pas encore dans

cctte livraison le nom des membres de la

Societe ; nous les donnerons dans celle du
mois d'avril. Quant au nombre d'abonn^s

de chaque paroisse, nous differons aussi de

les donner ; c'est afin de fournir occasion

a quelques paroisses populeuses, qui n'ont

qu'un petit nombre des noms de leurs ha-

bitants sur nos listes, de pouvoir le grogsir

d'ici au mois d'avril.

(^ Decid6ment, i voir le petit nombr^
d'annonces qui nous vienment pour ce

Journal,nous serious tent^ de croire que les

habitants de nos campagnes n'ont rien i

vendre ni a acheter. Cependant nous sa-

vons fort bien qu'il n'en est pas amsi et

que la seule raison qui emp^che de s'an-

noncer, c'est la crainte de payer quelques

deniers. Si nos cultivateurs voulaient bien

r6fl6chir, ils comprendraient pourtant que

c'est un sur moyen de faire fortune ; t6-

moins des centaines d'hommes riches et

opulents qulavouent a I'heure qu'il est que

ce n'est que par le moyen des annonces

qu'ils se sont enrichis. Chacun son gout
;

avouons dans tous les cas que parfois le

gout est fort caprieux.

Lecture sur l'agriculture.— En An-
gleterre, il se fait dans les campagnes des

lectures publiques auxquelles se rendent

les cultivateurs. Nous voyons par nos jour-

naux d'Angleterre que la Society Royalo

d'agriculture vient de decider de prolonger

les lectures jusqu'a l'et6, afin que les agri-

culteurs en profitent davantage. Ces lec-

tureurs ont ua salaire de 10 chelins par

jour.
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Nous trouvons daPxS leJournal d'^Jigricul-

ture (anglais) un excellent article qui a xki

rapport trop immediat avec la population de

nos campagnes, pour que nous ne nous ern-

prcssions pas de le traduire et I'inserer an

rnoins en parties dans cette livraison :

•^' La Society d'Agriculture du Bas-Ca-
nada a publie en septembre dernier vme
adresse cu elle faisait connaitre le but de
la Socio te 5 en Janvier elle a commence a

publier un journal d'agTiculture en langue
anglaise et en langue fran9aise. Aujour-
d'hui elle a encore un autre objet a accom-
plir,c'est I'etablissement d'ecoles d'agricul-

ture, de fermes-modeles, d'une biblioth^-

que et d'un mus6e. Pour que la societ6

eifectue tout cela, il lui faut des fonds, et

ces fonds ne peuvent lui venir que par I'as-

sistance du public. Elle est persuadee que
l'6tablissement d'ecoles d'agriculture et de
fermes-modeles, conduites sur un bon pied,

serait un des meilleurs moyens d'am61io-

rer i'agriculture. La societe s'attend done
a une aide, et se fonde pour cola sur ce
que cette entreprise est d'une utilit6 g6n6-
rale a]asoci6te canadienne. La Legisla-
ture pourra determiner les conditions anx-
quelies cette aide sera accord6e,mais la So-

ciete desire dans tons les cas i'avoir, afin

d'as3urcr I'instruction des jeunes cultiva-

teurs, et pourvoir gen6ralement a I'avan-

cement de I'agricuiture
^* Dans tous les autres pa^^s, on s'oceupe

^xtivement d'adopter telles mesures qui

pui; 8 nt avancer les progres de I'agricultu-

re j aussi fut-il jamais meilleure occasion de
pourvoir au m6me objet en Canada, vu que
ie peuple est devenu lui-m^me interesse,

et sanctionnera, nul doute, toutes decisions

tendant au perfectionnement de notre sys-

tc;me agricole.
^' Une bibliotlidque pour lire est aussi

n6cessaire pour I'agriculteur que pour tout

autre homme ; il en est de memo d'un mu-
see, ou I'on trouverait toutes sortes de se-

rnenccs, d'outils et de modeles. C'est au
iT^anque de tout cela que Pon doit attribuer

I'etat arrier6 de I'agriculture en Canada,...
*' On a souvent accuse le peuple cana-

dien d'apathie et d'indiiFerence pour les

progres do I'agriculture ; mais il n'en pent
^tre ainsi quand on voit le clerg6 catholi-

que remain et la population rurale repon-

dro aussi promptement i I'adresse de la

Societe, et le nombre des abonn^s au Jour-

nal fran^ais d'agriculture etre deja de deux
a trois mille, avec tout espoir do le voir

augmenter considerablement avant la fin

de I'anncp. - Une publication purement
agricole ne pent offrir d'attraits qu'a ceux
qui ne sent pas indifierents au perfection-

nement de I'agrici'lture.. .. La societe est

li^jrc de compter parmi ses membres a vie

les plus hauts dignitaires dn clerge catho-

lique, et les superieurs des seminaires et

colleges Le Journal anglais d'agricul-

ture a aussi une grande circulation ; il y a
tout lieu de croire qu'elle augmentera en-

core beaucoup. Tous ces faits sent fort sa-

tisfaisants pour la Societe ; aussi espere-t-

elle I'appui de tout ami veritable de la

prosp6rit6 du Canada."

Nous traduisons Particle suivant qui a

et6 communique au Jylontreal Witness et

qui se trouve dans la feuille de ce journal

du 31 Janvier

:

" Culture du cfiLERi. — La graine doit

etre semee au printemps, sur une leg^re

couche de terre, et lorsque la temperature
devientassez chaude, les pieds doivent en
etre plantes dans une couche de terre riche,

a trois pouces de distance,ou bien places en
rangs eloignes aussi de trois pouces

;
plus

tard on les eclaircit, de maniere a laisser

la memo distance entre chaque plant. Le
sol convenable doit etre compose, moiti6
de vieux fumier bien fermente, et moitie

de bonne terre de jardin, avec un peu de
sable ; il ne doit pas avoir plus de six pou-
ces de profondeur, doit etre place sur une
surface plane et dure qui empeclie les ra-

cincs de penetrer, et s'il est possible doit

etre ombrage. En juin ou juillet, ce qui

depend de Pavancement des jeunes plants,

on fait des tranchees de quinze a dix-huit

pieds de largeur et d'un pied de profondeur,

et cela dans un morceau de terre riche et

humide ; on jette la terre des deux cotes

des tranchees ; si le sous-sol est mauvais,
on doit le jeter d'un c6te, et de I'autre la

terre de la surface.

" On doit ensuite remplir ces tranchees

^aux deux tiers avec du fumier bien fer-.
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incnt6 ; on m61o la torro de la surluce, de
uianiiirc quo cos tranch6cs se trouvcnt

comblcos.
** Avi.nt d'y placer Ics jcnnes plants, la

terre doit ^tro bieu Lirros6e ; ensnite on los

scjjare les mis des autres en conpant la

torre j)crpendicidaircment avcc iin coii-

tcau, de manicrc a conserver autoiir dcs

jeunes plants iin morceau de terre carrec

que Ton enterre facilcment avec cux ; cc
qui est trcs-utilo, en ce que ^apr6serve les

jeunes plants lorsqu^on les transplailte. On
les ])Iace dans les tranchecs a la distance

de huit a neuf pouces les uns des autres et

on les arrose bien. Si le temps est tr^s-sec,

les rangs doivent 6tre ombrages pendant
quelques jours, et arroses journeilement
jusqu'a ce que les plants aient commence
a croitre de nouveau ; apres eela, il faut

encore arroser abondaniiuent toutes les fois

que ic temps est sec, vu que le celeri de-

mande une grande humidite pour 6tre

grand et tendre.
" A mesure que les jeunes plants crois-

sent, il est n6cessaire de les renchausser

toutes les semaines, et cela un jour sec
;

on saisit d'une main les feuilles, tandis que
de I'autre on ramene la terre autour de la

tige, prenant bien garde que la terre ne
parvienne pas dans le coDur des jeunes
plants ; autrement, cela contribuerait ales
faire pourrir.

" Ordinairement on fait les tranchees a
six pieds do distance les unes des autres
pour permettre de renchausser; mais,
comme le celeri se conserve m^me en hi-

ver lorsqu'il est reconvert dans le jardin oii

il a pris naissance, que lorsqu'on le trans-

porte dans une cave et plante dans le sa-

ble, il est preferable de mettre huit pieds
entre chaque tranche e, afin de permettre
de le recevoir et preserver du Iroid ; on
place entre les rangs de c61eri des choux,
dcs })ois, des f^ves, ou d'autres v6getaux
que I'on enldve lorsqu'il est n6cessaire de
recon.vrir le c61eri.

" Apr^s la prcmidre forte geUe, on cou-
pe les totes de c61eri au niveau de la terre

qui rccouvre la plante, et en place on met
le la paille avec un peu de terre pour em-
^cher le froid de p6n6trer. Au moment

le I'hiver, on recouvre chaque rang d'une
mne couche de paille, par-dessus laquelle

placent huit a dix pouces de terre que

I'on prend dans I'espaco qui so trouvo entro
les rangs ; la surface doit en 6tre inclin^o

et battue logdrement pour pr6venir I'humi-
dit6.

" Quelques per?onnes pcuvent croire que
c'est \k trop de trouble, mais en en faisant

I'experience, on s'apercevra que le trouble

est moins grand que lorsqu'on arrose les

pieds de celeri, qu'on les transporte dans
les caves, et qu'on les plante dans le sable.

En hiver, il sera en tout temps facile d'ar-

racher ces plants, d'autant plus qu'en fai-

sant bien ce qui vient d'etre dit, on verra
que la gelee n'estpas parvenue aux racines.

Les huit ou neuf pouces de terre qui recou-
vrent la tete du celeri s'enlevent avec la

pioche ; alors on retire le pied que I'on de-
sire, mais on doit avoir grand soin de bien
recouvrir cette partie du rang avec de la

paille et de la terre non gel6e qui se trouvo
au fond de la tranche e.

Un Agriculteur Canadiin.

Rosebank, pres Amherst-
burgh, Janvier 1848.

Dans la livraison de fevrier du Journal

(TAgriculturey nous donnions la lettre si

obligeante et si belle de M. Pilote, direc-

teur du college de Ste. Anne. Aujourd'hui,

nous transcrivons la lettre du chef d'une

autre maison d'education,de M. Raymond,
superieur du Seminaire de St. Hyacinthe.

Inutile de faire de longs commentaires

;

cette lettre parle par elle-m6me ; elle fait

voir I'importance qu'attaehcnt a I'agri-

culture les premiers homraes du pays, et

en m6me tem>ps montre quels efforts fait le

S6minaire de St. Hyacinthe pour se met-

tre a la hauteur des besoins des Canadiens.

College de St. Hyacinthe,

29 fevrier 1848.

Monsieur,

Vous avez bien voulu m'adresser le pre-^

mier Ko. du Journal d^Agriculture ; je
vous en remercie et je prends occasion de
cet envoi pour r^aliser une r^sohition prise
il y a quelque temps, celle de deviner
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membre k vie de la Societ6 d'Agriculture.

J'envoie ma soiiscriptiou k cet effet.

Plac6 a la t^te d'une institution oii plus

de deux cents 61eves re^oivent leur educa-

*ion, je me fcrai un devoir de profiter de

toiites les circonstances pour leur faire ap-

precier I'agriculture comme la source de la

prosp6rite d'un pays. Je desire rendre

raoins generale cette disposition qu'ont les

jeunes gens qui sortent du college, a se Je-

ter dans les professions dites lib6rales ou

un certain nombre rendent pen de services

a la societe et retirent pen d'avantage pour

eux-memes, et dans ce but je t&cherai de

faire voir a nos eleves I'utilite et les agre-

ments que se pr^teraient une education

distinguee et une aisance assnree et tran-

quille trouv6e dans une agriculture bien

dirigee et Texploitation des richesses de

notre sol. A part les considerations gene-

rales d'economie politique et les raisons

particuli^res au Canada pour I'encourage-

ment de I'agricu'lture, nos etudes mfemes
nous aideraient a apprecier le bonheur et

les avantages des soins donnes a la culture

de la terre. L'histoire nous montre une
longue prosperite et une grande force poli-

tique chez les nations agricoles, et les let-

tres ont aime a red ire les charmes de la

vie paisible des champs.

O fwtunatos nimium sua si bona nOrint

Jigricolas.

Dans le desir d'aider,autant que ma po-

sition le permet, les progr^s de I'agricul-

ture en ce pays, nous venous, malgre I'ex-

trdme modicite de nos revenus, de faire

I'acquisition d'un laboratoire complet de
chimie agricole. Dds cette ailliee, des le-

iQons sent donn6es sur cette branche si uti-

le des connaissances physiques.
Aussitot que la legislature et la munifi-

cence du public nous auront permis de cons-

truire la maison nouvelle dont nous prepa-
irons les materiaux, nous introduirons,parmi
les ameliorations et les developpements
que nous projetons pour notre enseigne-
ment, un cours th6orique d'agriculture,
joint a certaines experiences pratiques.

Nous sommes parfaitement convaincus
que nous nous rendrons tres-utile a notre
patrie et que nous eorrespondrons a la con-
fiance dont nous honore le public, en ap-
portant notre cooperation a I'encourage-
ment de cette agriculture dont tous les

amis du pays demandent k grands cris Pa-

meiioration, comme condition indispensable

de notre prosperite materielle.

Nous serous heureux par \k m6me de se-

conder. Monsieur, les gen6reux et constants

efforts que vous avez faits pour attcindre le

but que je viens d'exprimer, avec un de-

voument qui vous attire la reconnaissance

de nos compatriotcs.

Agreez, Monsieur, I'assurance de lapar-

faite consideration, avec laquelle

J'ai I'honneur d'etre

Votre tr^s-humble
et obeissant serviteur,

J. S. RAYMOND, Ptre.,

Sup. Sem. S. H.

.

- J»

CORRESPONDANCE.

M. LE REDACTEUR,
Ayant lu ce qui suit sur le second num^-

ro du Jcmrnal d'^Agriculture^ page 52 : " A
" mesure que l'6ducation se r^pandra, le

" Bucre d'erable deviendra de plus en plus
" recherche, car on le perfectionnera da-
" vantage, on le rendra plus blanc et plus
" pur, etc." j'ai cru bon de vous commu-
niquer les quelques lignes suivantes qui

sent le fruit de mon experience.

Maniefe de faire le sUcre d'^erabh avec

clarificaiio-a et raffinage.

Celui qui veut faire du sucre, doit com-
mencer par preparer ou se procurer les

choses suivantes : des goutieres vulgaire-

ment appelees goudrilles, des auges, des
bouilloires convenables, de grandes jaiTes

de terre ou de gres, des seaux, de grandes
tonnes ou r6servoirs, etc., etc.

Les goudrilles doivent dtre faites de pin

ou de sureau, mais rarei»ent de cedre.

'Uauge doit etre faite de fr^ne, de bois-

blanc, ou d'autres bois qui ne communi-
quent aucun gout a I'eau d'erable. Les
cassots d'^corce de bouleau sent preferables

a I'auge ; mais des vases de terre ou de
gr^s sent ce qu'il y a de meilleur ; et ces
vases achetes en grande quantite directe-

ment du potior ne coutent gu^re plus cher
que des auges. Les seaux et les reservoirs

doivent etre, comme les auges, de bois qui

ne donne aucun gout au liquide sucre.

Lea bouilloires sont ordinairement d«
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fonte ; mais si I'on vent parvenir h ohtenir

do beau siicro, il faut n6cessairement

qu'elles soient de cuivre, k cause de la

grandc tendance d'acidit6 qu'a I'eaii d'era-

ble bouillic dans im vaisscau de for. Les
bouilloires les moins profondes et les plus

larges sent les meilleures, parce qu'elles

nccel^rent davantage la vaporisation et

que le liquide y est moins exj)Os6 k bruler.

Tons ces instruments, ainsi que plusieurs

autres qu'il n'est pas n6cessaire de men-
tionner ici, doivent se preparer d^s I'hiver,

afin qu'il n'y ait aucun retardement lorsque

le temps du sucre arrive, temps qui varie

plus ou moins chaque ann6e.

ManUre <Ventailler : — La goudrille

d'environ un pied de long se place a envi-

ron un pouce et demi au-dessous de I'en-

taille qui doit avoir dans Parbre environ

un demi pouce de profondeur pour procurer

le meilleur 6coulenient de la seve. La
m^thode de percer avec un vilebrequih est

la meilleurc pour la conservation des ar-

bres ; la s^ve est conduite par la goudrille

de I'entaille dans I'auge ou dans le vase

de terre ou de gr^s prepare pour la rece-

voir. Lorsque Ton met plusieurs goudrilles

au m^me arbre, les entailles se font a la

distance horizontale de cinq ou six pouces
I'une de Pautre, et a environ vingt pouces
de haut, du c6t6 de I'arbre expos6 au soleil

ou du c6te qui est le plus branchu. L'eau
doit etre recueillie tons les jours et mise,en

la filtrant a travers une flanelle, dans les

tonnes ou relservoirs en attendant qu'on la

fasse r^duire : ce qui doit se faire le plus t6t

possible,car laqualite du sucre depend beau-
coup de \afraickeur de l'eau.Ce liquide ,com-

me on a d6ja dit,a une grande tendance d'a-

cidite qui produit un prompt effet qui est de
I'emp^cher de faire du sucre,ou du moins de
beau sucre. Quand l'eau d'6rable doit pas-

ser plusieurs jours dans les reservoirs, on
doit contrarier cette tendance d'acidit6 en

y jetant un peu de chaux 6teinte. Si les

seaux, les auges ou les vases de terre de-
viennent blancs et gluants, ce qui est pro-

duit par Ic peu do s6ve qu'ils coutiennent
dans un temps chaud, durant lequel les ar-

bres ne distillent presque point, on doit les

laver avec de l'eau chaude dans lequel il

y a un peu dc chaux.

Avant de mettrc l'eau d'6rable dans les

bouilloires pour la faire r^duire on doit

encoro la passer dans une flanelle for-
te et bicn nettc : les bouilloires doivent
avoir 6t6 tr^s-bien nettoyees. Le feu doit
se faire sous le chaudron seulement ; car,
cpiand le feu va aux c6tes du chaudron,
l'eau qui touche le paroi brule, ce qui don-
ne une bien m^chante quality au sucre. II

faut tems en temps nettoycr la surface du
chaudron avec une ecumoire. Get instru-

ment consiste en une grande cuiller de fer-

blanc presque plate et tout perc6e de petits

trous. On emp^che le liquide de repandre,
en suspendant au-dessus dc la bouilloire

un morceau de gras de lard, a une eleva-
tion telle que le liquide ne puisse repandre
sans le toucher.^ De nouvelles additions de
s^ve se font k mesure que le volume se
vaporise. Quand le liquide est reduit eil

sirop ou m61asse clairc, il fautl'6ter de de-
dans la bouilloire et le couler encore a tra-

vers une flanelle forte et bicn propre dans
une Jarre dans laquellc on le doit laisser

au moins vingt-quatre hcures. Le sirop

clair doit 6tre s6par6 du sediment (1) qui
se trouve au fond de la Jarre, et mis dans
une bouilloire nette qui ne doit pas en re-

cevoir plus qu'aux deux tiers de sa capa-
city. Ce sirop doit ^tre reduit en sucre sur

un feu lent. Peu de temps avant que le

sirop soitau point d' ebullition, (c'est-a-dire

avant qu'il bouille,) pour completer le pro-

cede de clarification, on mdle ensemble le

blanc d'un oeuf bien battu, environ une
chopine de lait frais et. une cueill6ree k
the de saUratus (2) (carbonate de potasse

pur)
;
puis on melange cette composition

avec une quantite de sirop capable de faire

une vingtaine de livres de sucre. L'6cu-
me,qui viendra alors a la surface, doit ^tre

soigneusement 6tee avec I'ecumoire : on
doit, autant que possible, ne pas laisset

bouillir le sirop avant d'avoir tout 6te 1'6-

cume qui pent surgir. II faut s'assurer da
veritable temps de titer le sucre de dessusJ

le feu en en faisant refroidir et grenelef

(1) Le sediment est la crasse qui se de-
pose au fond du vase.

(2) L'usage de ce sel est bien connu,
car c'est ce sel que I'on cmploie pour faire

lever les patisseries, nos habitants de la

campagne le connaissent ordinairement
sous le nom de soda ; ce n'est pas soda qu'il

faut acheter, mais saUratus.
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une petite quantite ; ce qui devient de plus

en plus facile par Texperience. Lorsque
le Sucre est cuit, et qu'il est assex refroidi,

on le met dans des c6nes d'ecorce de bou-
leau ou dans des Loites de bois pour lefaire

secher. En reduisant le liquide, le plus

grand danger a apprehender est de le lais-

E'v^r bruler surtout lorsqu'il est a la consis-

tance de la m61asse, puisque, si cela arrive,

il est impossible de le convertir en bon Su-

cre 5 le resultat est alors une masse coria-

ce, noire, gluante et de pen de valeur. Voi-
la en quoi consiste la metliode de clarifi-

cation qui procure du sucre d'lme tres-bel-

le qualite.

On pr6fere ordinairement le sucre candi
au sucre d'erable pour Pusage de la table,

parce que celui-ci est trop malpropre, qu'il

est g^neralement acide, et de plus charg^
des sels de I'oxide de fer, en si grande
quantite qu'il donne presque toujours uue
couleur noire au the. Ces objections peu-
vent 6tres levees sans de grandes difficul-

tes. L'acidite sera totalement neutralisee
en mettant une once d'eau de cliaux
claire par gallon d'eau d'erable, et le dan-
gei qu'a le sirop d'adherer aux parois de la

bouilloire enti^rement 6vit6. L'acide par-
ticulier au sucre d'erable, combine avec la

chaux dans la proportion susdite, se trouve
6tre excessivement soluble en alcohol ; de
sorte que ce sucre jaune pent ^tre rendu
blanc en pen de minutes en le pla^ant
dans un cone reserve, ouvert par le haut et
tout perce de petits trous a son fond ; on
verse alors sur la base du cone (dcvenue la

partie superieure) une certaine quantity
d'alcohol. L'alcohol filtrera a travers jus-
qu'a ce que le sucre devienne blanc. II

doit alors etre seche et fondu de nouveau
dans de I'eau bouillante, et encore evapore
jusqu'a ce qu'il devienne assez dense pour
crystalliser. Alors versez-lc encore dans
le c6ne et laissez-le durcir. Par ce proc6-
de on a du sucre d'erable blanc ; l'alcohol
et les acides seront entierement dissipes par
la vapeur. Ce sucre sera aussi pur et aussi
delicieux que le mieux rafiin6 qui nous
vient de pays Stranger. Mais pour obtenir
cette qualit6 de sucre, il faut une propret6,
une attention et des soins constants. Sans
cela, on ne fera qu'un article inf6rieur,
malpropre, parfois d^godtanl, au lieu de ce

parfum delicieux qu'on est toujours sur

d'obtenir en agissant convenablement et

avec le bons instruments.

J'esp^re M. le Redacteur, que le prin-

tenips qui arrive va nous donner beaucoup
de sucre. Un sucrier de cinquante ans
d'experience me disait que, lorsque le

croissant de la lune de juillet est pluvieux,
c'est le signe d'unc grande abondance de
sucre au printemps suivant : je I'ai remar-
que aussi moi. Cela est conforme aux
principes de la botanique qui nous appren-
nent qu'outre la session de seve du prin-

temps, (qui arrive apr^s le temps du sucre,)

il y en a une seconde qui a lieu vers le

mois d'aout (de la tom. II. p. 84-): et alors

plus le terrain et humide, plus les erables

puisent de s^vc ; et plus I'erable s'est sa-

ture de sdve en 6te,plusil en pent distiller

au printemps. Esperons que nos confreres

des sucr cries voudront y penser et faire

leur possible pour ameliorer leur precede
;

en se faisant ils auront sans aucun doute le

bon resultat qu'a eu
Un Sucrier.

F6vrier 1848.

Haut-Canada. — Nous trouvons dans

le Herald du 24 fevrier des chifFres remar-

quables que nous nous empressons de met-

tre devant nos lecteurs, d'autant plus que

nous croyons qu'ils peuvent les int6resser :

Le nombre de townships en 1825 soumis

a la taxe dans le Haut-Canada 6tait de

191, en 1846 il aait de 329. En 1825, le

nombre d'acres de terre en culture ^tait de

597078 ; en 1846, il 6tait de 2458056. En
1847, dans 10 districts I'augmentation a

ete de 102976 acres de terre cultivee.

La valeur de la propri6t6 fonci^re tax^e

6tait, en 1825, de £2311156 ; en 1832, de

je3439l00 ; en 1835, de ^64351989 ; en

I837,de je4742078 ; en 1839,de £5420409 ;

en 1842, de £6984188 ; en 1845, de £7738-

873 ; en 1846, de £8194667 j en 1847,

I'augmentation dans 7 districts a t\h de

£272974.

En 1825, le montant de la taxe pr61cv6c
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6tait de Jei04,l8 ; en 1848, il 6tait de

X86142.

En 1825, il y avait 23537 chevaux ; en

1832, il y en await 36822 ; en 1837, 86745
;

en 1840, 73287 ; en 1843, 88586 ; en 1845,

99831 ; en 1846, 106163. En 1847, dans

7 districts, Paiignientation a 6te de 4337.

Sans inclure Toronto, en 1825, il y avait

24249 bojufs ; en 1836, 46768 ; en 1845,

68828.

En 1825, il y avait 58111 vaches laiti^-

res; en 1837, 121163; en 1845, 210582;

1846, 212590.

En 1825, il y avait 9431 maisons soiimi-

ses k la cotisation ; en 1846, il y en avait

39844.

En 1832, la population y 6tait de 261060

limes ; en 1842, elle 6tait de 487055.

Les palissades jouent nn grand r61e dans

U cloture des fermes canadiennes. On nous

saura quelque gre de donner ici les resultats

de quelques experiences faites sur la dur6e

des bois et sur la mani^re de les prolonger.

Des pieux de 2^ pouces d'6quarissage, et

enterr^s a quelques pouces de profondeur,

se sont pourris dans I'ordrc suivant ; le til-

leul, le bouleau noir, I'aulne, le tremble et

I'^rable argente,en trois ans ; le saulc com-
mun, le maronnier d'Inde et le platane, en
quatre ans ; I'erablc, le hetre rouge et le

bouleau commun, en cinq ans ; Forme, le

fr^ne, le charme et le peuplier d'ltalie, en
sept ans ; le faux accacia et le ch^ne n'6-

taient, au bout de sept ans, pourris qu'a la

profondeur de six lignes, ainsi que le pin

commun, le pin sylvestre et celui de Wey-
mouth. Le meleze, le genevrier commun,
celui de Virgine et le thuya etaient restes

intacts pendant cette p6riode. On a constat^

de pins que les pieux en vieux bois durent

plus que ceux pris dans les coupes de 15 a

20 ans, et les pieux sees plus longtemps que
ceux dc bois vert.

Des experiences sur des planches min-
ces ont donn6 a pen pr^s les m^mes resul-

tats% En consequence, on classe les bois de
la maniere suivante,en commen^ant par les

plus p^rissables : le platane, le maronnier

d'Tndc, 1g tilleul, le peuplier, le bouleau,
le hetre rouge, le charme, I'aulne, le frenc,

rerable, le sapin, le pin sylvestre^ I'orrae,

le pin de Weymouth, le pin ordinaire, I'ac-

cacia, le chene et le mei^ze.—C. P. du
Canadien.

Le BLfi DES AmCricains.— Bien souvent

on vante Pindustrie, I'esprit d'cntrepriso,

et le commerce des Americains. On de-

vrait aussi vanter bien haut leurs richesses,

car ces richesses sont immenses. D'apres

quelques journaux des Etats-Unis, il pa-

rait en effet que dans toute 1'Union on a

recolte,cn 1847, 600,000,000 de minots do

bie. Eh bien ! il ne faut pas s'imaginer

que les Americains ont consomme cette

quantite enorme double ; ils ont su, au con-

traire,en exporter 17,272,815 minots,ce qui

fait sur les aimees precedentes une aug-

mentation de 15,000,000 de minots en fa-

veur de Pexportation. Maintenant si Pon

suppose que chacun de ces 17,272,815 mi-

nots s'est vendu le prix qu'il se vend ac-

tuellement k New-York, c'est-a-dire 6c.

9d. on trouve que la somme totale n'est

pas moindre que JB5,829,575 ! Voila une

bonne speculation, qui parle assez en fa-

veur de Pindustrie de nos voisins.

Pluie. — Le Gardener'*s Chronicle do

Chiswick dit que dans cet endroit, durant

toute Pannee, il n'est tombe que 16.^ pouces

d'eau
;
jamais depuis Pannee 1800 il n'eu

est tombe si peu*

RussiE.— Nous recevons communica-

tion d'un releve fort curieux sur la produc-

tion de la Russie en cereales.

La population actuclle de la Russie en
Europe est de 65 millions d'habitants, dont

15 millions environ d'individus sont occu-

pes aux travaux de Pagriculture.
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Grains d-hiver,

18,730,000 hec-

tares (1) prodiii-

sant ail moins 9

hectolitres (2)
par hectare, ou 168,750,000
A deduire pour

les semailles k

raison de 3 hec-
tolitres par hec-
tare .... 37,500,000

hectolitres.

Reste un pro-

duitnetde 131,250,000
Grains deprin-

temps.—18,750,-

OOOhectares pro-

duisant an moins
13| hectolitres

par hectare, ou 253,125,000
A deduire pour

les semailles a
raison de 3 hec-
tolitres par hec-
tare ... . 56,875,000

Ueste un pro-

duit net de . .

Ensemble
La consomma-

tion totale des
65millions d'ha-
bitants est 6va-
lu6e a . . .

II faut y ajou-
ter pour les bras-

series et la dis-

tillation . . .

Pour la nourri-

ture des che-
vaux et besti-

aux, 6values k
25 millioias d'in-

dividus . . .

Pour I'engrais-

sement des vo-
lailles, etc. . .

196,875,000

328,125,000

195,000,000

25,000,000

50,000,000

7,000,000

(1) L'hectare vaut environ vingt-neuf

arpents une perche et une toise.

(2) L'hectolitre vaut un peu plus de

deux minots et demi du Canada.

Total de la

consomraat. in-

terieure de I'em-

pire . . • . 277,000,000

II enreste

moyenne pour
I'cxportation .... 51,125,000

Dans les ann6es oii I'^tranger n'a pas be-
soin des cer^ales de la Russie, une partie

de ces 51,125,000 hectolitres est employee,
sans aucun egard pour I'Economic, a en-
graisser les bestiaux, afin d'augmenter la

production du suif. II y a beaucoup de
grains entierement perdus, une partie reste

sans 6tre engrangee et devient la nourritu-

re des oiseaux. Mais la Russie pourrait en,

tout temps exporter une masse de 50 mil-
lions d'hectolitres de grains de toute espd-
ce.

Angletkrre.— On lit dans une statisti-

que nouvelle publi^e par M. Queen qu'il

y a dans le Royaume-Uni

;

Chevaux 2,250,000 valeur JC67,000,000

Grosbetail 14,500,000 " 216,000,000
Moutons 50,000,000 « 67,000,000

Pores 18,000,000 " 11,870,000

Ensemble 361,870,000

Si on deduit de ce total

la valeur de 750,000 che-
vaux employes k d'autres

usages qu'a I'agriculture,

soit 22,000,000

II restera £339,870,000

pour le montant du capital plac6 dans les

bestiaux par I'industrie agricole.

Valeur des (eufs. — Un savant fran-

9ais, qui s'occupe beaucoup de statistiques,

s'est donn6 la peine de calculer quel re-

venu pouvait apporter a la France le com-*

merce des osufs. II a trouv6 que ce revenu

se monte a 126,446,080 francs, et 11 assure

qu'avec un peu de soins on pourrait en re-

tirer un revenu six fois aussi grand.
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Conservation des engrais. — On parlc

souveiit de la conservation dcs fumiers

;

on dit que de les laisser expos6s k I'air, au

vent et a la pluie, ils perdent d% leur effi-

cacit6. Mais gen6ralement on ne sait pas

au juste quelle perte I'on fait. Un agri-

culteur pratique, M. Girodin, dans son ou-

vrage intitule : Desfumiers consideres comme

engrais, nous donne le tableau suivant, qui

est bien propre a faire faire de s6rieuses re-

flexions aux agriculteurs. II parait en effet

que cent cliarret^es de fumiers qu'on laisse

expos6s a Pair, etc. diminuent comme suit

;

Apr^s 81 jours, il n'en reste que 78 charret.

" 254. " ' " 64 "

« 384. " "
62i

"

u 493 « « 47 it

Statistique. — Nous trouvons dans un

Journal de Londres le tableau suivant ; on

y voit le prix du bl6, de I'orge et de

I'avoine en Angleterre au commencement
de chaque aimee

:

Bl6

.

Orge

.

Avoine

.

1835 7c Ojd 3c ll^d 2c 9 d

1836 6c S^d 3c ll|d 2c 9 d

1837 6c 6|d 3c lljd 2c 8|d

1838 6c eid 3c 9|d 2c 8 d

1839 6c 9 d 3c ll^d 2c 9^d

1840 6c ll|d 4c 1 d 2c 10Jd

1841 7c 3|d 4c 2 d 2c ll^d

1842 7c 7^d 4c IJd 2c lO^d

1843 7c 7|d 4c O^d 2c 9^d

1844 7c 7 d 4c Hd 2c 9 d

1845 7c 4 d 4c l^d 2c 9 d

1846 7c O^d 4c d 2c 8^d

1847 7c lid 4c l^d 2c 9id

arbres,ct quo tons ces arbres ne lui coutent

tout plantes que JG35 18 10^ Quand bien

m6me il y aurait ici exag6ration, ce qui

n'est pas impossible, il est toujours bien

certain que ce fait montre qu'ailleurs on
prend soin de conserver les for^ts, et que
pour cela on n'epargne ni argent ni peine.

En Canada, on pourrait faire la m6me cho-

se, et on devrait le faire, ne fut-ce que sur

une 6chelle bien moins grande.

Plantations.— Nous voyons, dans le

Cottrrier (PlnmrnesSf que M. Murdo Camp-
bell a plants cette ann^e, sur la propri6t6

d'un M. McKenzie, pas moins de 260,000

Patates. — L'Empereur de Russie,nou3

disentlesderniersjcurnaux d'Europe, crai-

gnant que les patates ne manquent au mo-
ment des semencesjvient d'ordonner i tons

ses sujets de cesser de faire usage de pata-

tes et de les garder pour les planter au prin-

temps.

Extrait du " Trait6 d'Agriculture" de

M. Evans, public en 1836 et 1837 :

" Fabrication du beurre.—Le lait, d^s
qu'on vient de traire la vache, est coule i
travers un tamis de crin dans des vaisseaux
de ferblanc de la profondeur de 4 pouces

;

on le laisse reposer 12 heures, avant d'oter
la crdme en ecumant le plat et de le mettre
dans le vaisseau a crdme, et le lait est

transporte a la cuve a fromage ; la cr^me
est chang6e en d'autres vaisseaiix une fois

par jour, et frequemment remuee pendant
le jour au moyen d'un couteau de bois, qui
se trouve dans chaque vaisseau. Ce chan-
gement et ce mouvement continuels em-
p^chent qu'il ne se forme une peau dessus,
qui deteriorerait le beurre.

En 6te ou par d<*s temps chauds, on de-
vrait mettre plusieurs gallons d'eau froide

dans la baratte et I'y laisser pendant une
heure pour le refroidir, avant que la cr6-

me n'y soit mise. La cr^me est passee k
travers une toile de canevas grossier qui
est exclusivement destin6e a cet usage et

ensuite mise dans la baratte. L'operation
de baratter doit 6tre trds-lente en 6t6 ou
par un temps chaud, autrement le beurre
sera tr^s-mou en 6tant sorti j mais en hi-
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ver on par iin temps froid et surtout lors-

qu'il g<ile, la baratte sera pr6 par6c d roce-

Voir la cr6mc en y mettant de Teau chau-
tie pendant itne demie heure pour la chauf-

fer ; et alors I'operation de baratter doit se

faire rapidement, et Pair, qui 6chappe de

la crenie en barattant, sera relache, autre-

inent la cr6me ecumcra, et le pfocede de

baratter sera beaucoup allonge.

Errata.— A la page 70, au lieu de
" L'eifct fut ii pen pres seul sur le ble," li-

sez: " L'effet fut a pen pres nul sur le

1)16."—Et plus bas, an lieu de " par exem-
ple d quart on deux par arpents,^^ \isez

:

par exemple un quart on deux par cerpent.

CORRESPONDANGES.
M. C. Z. R. et M. A. R., St. Henri de

Lauzon, remise.

M. S. J. N. D., Yamachiche, remise
pour six.

M. F. M., St. Regis, remise.

PRIX DES MARCHlilS.

J\''ew-York^ 29,fevrier 184-8.

Le march6 des cereales est actif; les

prix se soutiennent, et ont m6me une ten-

dance a hausser. La fleur de Genessee et

du Michigan est a 31c.3d. et 32c.6d. ; celle

d'Oswego se vend 3Jc. 3d. Le ble du Ge-
nessee se vend 6c. lO^d. et 6c. 11^. Le
bl6-d'inde est en grande demande ; 1 5000
minots se sent vendus 2c. 6d. et 2c. 7d. ; le

meilleur se vend 2c. 9d. et 2c. 9.^d. L'or-

ge manque, Pavoine est a 2c. 4d. et 2c. 5d.

Montreal f ler mars 1848.

Le ble se vend de 5c. a 5c. 6d. le minot

;

Porge,de 3c.a3c.6d. ; les pois,de 3c.6d. a 3c.

9d.; les patates, de 2c.a 2c.6d. ; le boeuf, de
2d. a 2d. la livre ; le mouton, de Ic. 6d. a

5c. 6d. le quartier; Pagneau,^de 2c. k 4c.

6d. le quartier ; le veau, de 2c. 6d. k 10c. le

quartier
; le porc,de 4c.a 5c.la liv.; le beur-

re frais,de lOd.a Ic. 2d. lali\-re; le beurre
sal6, de 7d. a 7^d. ; le sucre d'erable, de
4^d.a 6d.;je miel,de 6d.7^d.la liv.; les OBufs,

de lOd. a Ic. la douzaine; les dindons,
jeuncs, de 5c. a 7c., vieux, de 9c. a lOc.

;

les oignons, de Ic. 8d. k 2c. le minot ; Isi

flour, de 13c. a 15c. le quintal.

A N N O N C E

LES M£LANG1?S RELTGTEUX.
CE journal se public le marCi et le ven-

DREDi ; il est Reiigieux, Politique, Com-
mercial et Litt6raire ; il conticnt totijours

les nouvelle^ les plus recentes tant du Ca-
nada que des pays etrangers. C'est aussi

un journal d'annonces ; le taux de celles-

ci est le meme que celui des autres jcur-

naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisses du Bas-
Canada, il doit done etre recherch6 pour
les annonces.—Le prix du journal est de
VlJy'GT CBELIjYS -p'dr miuee, payables
d'avance, frais de poste a part.—On s'abon-

ne a ^

Montr6al5 chez MM. Fabre & CiE.

Quebec, chez M. D. Martineau, Ptre.

Ttois-Rivi^res, chez Val. Guillet, Ecr.

Ste-. Anne Lapocatiere chez M. F. Pilote,

Ptre., au coll6ge.

Montreal, ler mars 1848.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
tieres.

Le prix de la souscription est par ann6e
de CINQ CIIELINS.
Les frais de poste sent a part. -

On ne s'abonne pas pour moins d'un an*

La souscription doit 6tre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
CINQ CHELINS, CO SCra UN CHELIN dc plUS

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent 6tre adressees

au " Secretaire de la Societe d'Agricultu-

re du Bas-Canada."
Toutes communications, lettres, etc.jdes-

tin6es au Journal Fran^ais d'Agriculture,

doivent 6tre adressees (franches de port),

a PEditeur du Journal d'Agriculture
(partie fran^aise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELAjYGES RELIGIEVXy
Coin des Rues Mignonne et St. Denis.

"'""^'^'T^SEpirBiAPLEAU^
Imprimuur.
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DU HOUBLON ET DE SA CULTURE.

(suite ET FIN.)

RicolUf dessiccation et conservation du
houblon.L.„...

^Hes fieurs du houblon est indiqu6e par un
^^(§ger changement de couleur des feuilles

;

les c6nes, qui 6taient d'un vert jaunatre,

prennent une teinte d'un vert jaune dore,

et repandent une odeur forte ; les 6cailles

sont serrees, ont les pointes rosees et of-

frent a leur base la s6cr6tion jaune aroma-
tique formant une pate moUe qui s'attache

aux doigts ; les gi'aines sont dures, brunes,

et leur amande blanche et bien formee.

—

II est tr6s-essentiel de bien saisir le mo-
ment convenable pour la recolte : le hou-

blon de couleur jaune pale, un pen blan-

chatre ou verdatre, a ete recolte trop tot

;

il n'aura pas les propriet^s actives en for-

tes proportions, il donnera un gout apre a

la biere, et perdra au poids j .car s'il faut

4 livres cueillies en pleine maturite pom-
en donner une secliee, il en faudra 5 de

• celui-ci ; cependant il pourra encore ac-

querir la plupart de ses propriet6s pendant
la dessiccation. Ce qu'il faut surtout evi-

ter, c'est que les c6nes n'entr'ouvrent leurs

6cailles, parce qu'ils laissent alors echap-
per en partie la poussiere jaune odorante.

Les houblons bruns ont ete cueillis trop tard

et ont perdu une partie de leur activite, ce

sont les plus mauvais. Les meilleurs sont

ceux d'une couleur jaune doree, ayant une
bonne odeur et qui donnent bcaucoup de
poussiere jaune.

La recolte du houblon a lieu ordinaire-

ment de la fin d'aodt au commencement
d'octobre, selon les variet6s et les vicissi-

tudes de la saison ; on doit choisir un temps
sec et attendre, pour commencer, que la

ro86ft soit s6ch6o ; lea c6nes r*>cucil!is per

I

l'humidit6 se moisissent souvent, ils pren-
nent une couleur qui annonce leur alt6ra-
tion, et ont une odeur moins forte que 1©

houblon cueilli i, propos, ce qui nuit a leur
vente.

Pour op6rer la recolte, on apporte dans
la houblonni(;re de grands paniers d'osier

;

on etablit des chevalets a 10 pieds de dis-

tance, on coupe les ceps a un pied de hau-
teur de terre ; avec un levier en fer ayant
au haut une forte pince en pied de biclio,

ou ayant la forme d'une sorte de tenaillo

comme dans I'arrache-houblon de monsieur
Knowles, on enlcve les perches de terra^

les couche soigneusement sur les chevalets
avec tons les houblons dont elles sont char-
gees ; alors, avec des serpettes bien tran-

chantes, on coupe toutes les branches aux-
quelles il y a des fieurs, et on les pose dans
les paniers pour les transporter dans les

lieux ou doit avoir lieu la cueillette.

—

Lorsque les ceps de difFerents pieds se sont

eutrelac6s au bout des perches, ce qui ar-

rive souvent, il ne faut pas les detacher

par force, mais les couper avec un crois-

sant a long manehe.—Si I'on a parmi les

pieds de houblons quelques-uns qui soient

plus hatifs ou plus tardifs, ou dont les pro-

duits passent deja i la couleur brune, il

faut en opercr la cueillette a des epoques
diff^rentes, ou, s'ils sont en petite quantit6,

les mettre a part, afin qu'ils ne nuisent pas

a la vente des produits bien prepares.

Si I'on adoptait la m6thode de M. De-
nis, en substituant des nls de fer aux per-

ches, lorsqu'on voudrait faire la recolte, il

suffirait d'ecarter toutes les branches des
chevalets de soutien des lignes de fil d©
for, pour abaisser a volont6 la longue guir-

laude de houblon que I'on mettrait ainsi k

la portee de tons sans embarraset sans de-

pense ; lorsqu'une ligne est r6colt6e, on
coupe auwi touted les tigea k un pied da

lerre, on replace, les che\TiUt» comma ils
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^taient auparavnnt, et on y laisse secher

la fane du hoiiblon jusqu^au moment d'en

feire des fagots.

La cueiilette des c6nes, qni est ordinai-

remcnt confine a des femmes et k des en-

faiis, doit 6tre survoill6e avec le plus grand

soin, afin que la flenr conserve un petit

bout de tige pour qu'elle ne s'effeuille pas,

qu'en la cueillant elle ne soit pas froiss6e

entre les doigts, et qu'on ne ni61e pas aux
produits de la r6colte des feuilles on autres

substances 6trang6rcs, qui diminuent la

valeur du houblon et le rendcnt moins pro-

pre pour la fabrication de la bi^re.

La mani^re la plus ordinaire de proc6-

der a la dessiccation du houblon, consiste k

le transporter, k niesure qu'il est cueilli et

en ayant soin de ne pas trop I'entasser

dans ies paniers, ce qui I'alt^rcrait et le

rendrait susceptible de s'echauffcr, do.ns

de vastes greniers ou on l'6parpille autant

que I'emplacement le permet, et ou on le

retourne chaque jour avec une pelle en
bois et un rateau, jusqu'i ce qu'il soit as-

sez sec pour 6tre mis en grands tas et em-
balle quelque temps aprds. Mais la des-

siccation pent 6tre oper^e bien plus promp-
tement en Pex6cutant dans des etuves, des

s6choir5 ou des tourailles dispos6es a cet

effet, comme le pratique M, De Pombasle.
La touraille dont MSL Payen et Clieval-

lier donnent le dessin est construite comme
celle des brasseurs, si ce n'est que la pla-

te-forme qui la recouvre, an lieu d'kre
faite en toile metallique qui laisserait per-

dre une parti e de la mati^re jaune, est

compos6e de grands carreaux en terre cui-

te, perces d'un petit nombre de trous
;

cette touraille a la forme d'une pyramide
tronquee et renversee, dont la grande base

constitue la plate-forme.—En Alsace et

dans les Vosges on etablit pour s6choir des

rayons en baguettes d'osier ou des cadres

en lattes de sapin, traverses dans leurlon-

fieur par des ficelles placees a 6 lignes de
istance en ere elles ; on les charge de

houblon a I'epaisseur de 2 ou 3 pouces, et

on les suspend les uns apr^s les autres aux
plafonds d'appartements ou aux charpen-
tes de greniers bien acres, en laissant entre

eux un intervalle d'nn pied environ. Un
appareil de ce genre, trds-16gcr etpeu cou-
teiuc, manage beaucoup Tespace ; le hou-
blon y 6tant exposi au cmirant d« Pair

de tons c6t6s, y s^che tids-vite et n*a

pas besoin d'etre retourn6, ce qui altdro

souvent la fleur ; il suffit de remuer tons

les jours une ou deux fois le houblon, en
frappant legerement dessous les ficelles

avec un baton. On pent defaire et ranger

cet appareil quand la dessiccation est op6-

r6e.— II faut avoir soin, pour le houblon
dess6cb6 dans une etuve et 6tendu sur des

toiles, de ne pas elever la temperature do
P6tuve k plus de 30 degi-^s, de renouveler

les surfaces et de retirer le houblon lors-

qu'il est convenablemcnt dessech^, ce que
Pon reconnait a ce que la queue des c6nes

est dure et cassante, et parce que les ecail-

les se detachent aisement, sent peu flexi-

bles et se brisent facilement.

Lorsque le houblon est sec, on en forme
des tas dans les mag-asins ou les greniers,

et on Py laisse sejourner quelques jours

pour qu'il reprenne un peu d'humidite en
absorbant celle de Patmosph^re. Si on
Pemballait en sortant de la touraille, il ne
manquerait pas de se briser.—On recon-

nait que les c6nes de houblon sent bons k

emballer lorsque, frottes entre les doigts,

ils paraissent souples et ne peuvent ^tre

reduits en pondre. Si on ensachait le hou-
blon trop sec, il perdrait une partie de la

matiere jaune, ainsi que de son odeur, sa

couleur, sa saveur, et par consequent sa

valeur reelle ; lorsqu'il est trop peu desse-

ch6, il prend une couleur brune et une
odeur desagreable, analogue a celle de
moisi, ce qui le fait rejeter par les bras-

seurs.

L'emballage du houblon est indispensa-

ble pour conserver pendant plusieurs an-

nees ses proprietes actives et son arome ;

mis simplement en sacs et 16g<^rement fou-

16, il perd promptement son huile essen-

tielle, et sa valeur devient presqae nulleau

bout de 3 ou 4 ans. Pour Pensacher, on dis-

pose dans le plancher un trou de la circon-

ference de la balle, on Py fixe fortement

par le c6te ouvert, et un ouvrier y entassc

autant que possible le houblon, a mesur.

qu'on Py apporte. Dans la Flandre on con-

serve les houblons dans des chambres obs-

cures, boisees, ou ils sent fortement enta&-

s6s, et ou les brasseurs viennent les enle-

ver en les foulant ^ns des sacs. MM.
Payen et Chevallier font ressortir les avan-

I

g^s d\ii^ emballage f^it a Paid© de presses
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trds-fortes, et font remarqucr quo les hou-

blons d'Angleterrc, prc'inir^s do la sorte,

ont encore une qnalite siiperieuro au bout

do plusieurs anuees do recolto et apri^s

avoir traverse les mers, tandis que dcs

houblons d'uue qualit6 au moins 6gale au
moment do la recoltc, ensach^s en France
par les nioyens ordinaires, no sont bientdt

plus vendablcs qu'^ vil prix.

Voici comment on op^re en Angleterre
pour reunir Ic houblon en masses dtires et

compactes, et lui garder son entitire valeur
plusicui's ann6es :

" Le houblon, recueilli et s6ch6 avec
les precautions ordinaires, est mis dans
de grands sacs de forte toile et foule

le plus possible ; on sounict ensuitc ces
sacs debout a Paction gradu6e d'une for-

te presse a vis. Le houblon, au fur et

k mesure qu'il est comprimd, occupe mollis

de volume ; le sac, devenu trop grand pour
le contenir, forme des plis nombreux et de
plus en plus considerables. Pour emp^cher
le houblon de se gonfler de nouveau, lors-

que la pression cessera d'agir sur lui, on
d6veloppe les plis, on tend le plus possible

I'enveloppe du sac, on coud fortement en-
semble les parties rapprochees, on appli-

que la jiortion de toile doublee sur le corps
du sac, on fait a la jonction une deuxidme
couture tres-serr6e, et le pli, ainsi arr^t6

solidement, ne pent plus se prater au gon-
flement du houblon lorsque Ton desserre la

presse.—Le resultat de cctte forte com-
pression est de diminuer telleraent les vi-

des existans entre les c6nes lege/s du hou-
blon, que les produits volatils, a I'abri de
la circulation de Pair, ne peuvent sc dega-
ger qu'en proportions tres-faibles. Ces bal-

les compactes offrent encore I'avantage
d'etre raoins volumineuscs, par consequent
plus faciles a transporter, moins embarras-
B.lntes dans les magasins sees oii on les

renferme. L'eau contenue dans Patmos-
phere pendant les temps humides ne peut
les penetrer ; enfin, il est facile de conce-
voii- que la plupart des chances d altera-

tion sont eloignees. On ne saurait done
trop recommandef ce moyen de conserva-
tion qu'on rendrait encore plus par fait en
enduisant PGxt6ricur des sacs, ainsi corn-

primes, d'une couche de brai gras mineral,
sur lequel on appliquerait des feuilles de

|

papier."

Conservation des perchea^ produits d''u7ie

houblonnidre.

Lorsquo la r6coIte du houljlon est roa-

tr6o, on doit disposer lea perches pour pas-

ser Phiver
;
quand on n'a pas de hangars

assez vastes })our emmagasiner un si grand
nombro de grandes perches, on les laisso

dans !a houblonniere, o?i il parait qu'avco
les precautions suivantes elies se conser-
vent aussi bien, si ce n'est mieux. Aprds
avoir depouille quelques-unes des plus for-

tes tigcs de houblon de leursfeuilles,on en
forme un fort anneau assez ouvert pour y
passer 5 ou 6 percliss par la pointe, et on
fait descendre de 4 ^ 5 picds vers les gros

bouts qu'on 6carte alors en forme d'enton-
noir renvers6 en les pla^ant t egale dis-

tance
; tout autour on apporte des perches,

de m.ani^re k maintenir P6quiiibre et lais-

ser un libre passage a Pair ; les tas formes
de la sorte ont cent perches qui, etant bien
poshes, r6sisteront k tons les coups de vent
et seront moins expos^es a devenir vermou-
lues que lorsqu'elles sont emmagasinees*
Les perches conservees avec ces precau-
tions durent de 7 a 8 et m^me 10 ans ; au-
trement elles sont hors de service au bout
de 3 ou 4.—Quant aux tiges de houblon,
on commence par les depouiller de leurs

feuilles, puis on les coupe a une certaine

longueur, et on les lie par fagots pour servir

de combustible.—Le docteur Cranz estime
que la valeur des feuilles qu'on retire des
tiges du houblon sur un arpent est 6gale A

celle de 15 quintaux du meilleur foin, et

la justesse de cette estimation est confir-

mee par le dire des praticiens les plus ox*
p6rimentes de la Franconie.

Le produit d'une houblonnidre x^arie

consid6rabiement scion les saisons et les

soins qu'on lui donne ; la valeur du hou-
blon dans le commerce eprouve aussi les

plus grandes vaJriations selon les annees ;

ainsi, tandis que le prix moyen n'est pas
de 30 sous la livre, on Pa vu monter, par
suite de sp6cu^tions 6normes favorisecs

par les suites d'une recolte manquee, jus-

qu'a 6 francs. Au surplus, en conservant
le houblon avec les precautions que nous
veuons de signaler, on pourra le garder
pendant plusieurs amines, et ainsi attendrs

un cours favorable qui dedommagera !•

cultivat^ur du has prix des a.an6es pr^c^-

dentee et d»s p^eoltes st^riles qu'on Mlvni*
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6tT« de 2 sur 5 environ.Suivant Aelbroock,

on ^tablit habituellement en Flandre envi-

ron 3,200 monticules par hectare produit

environ 1 livre de houblon sec, ce qni fait

environ 1600 kilos (1) de produit veuda-
ble. Suivant Schubarth, il faut compter
en 12 anssur 2 bonnes recoltes, 6 m6dio-

cres ei 4f mauvaises ; M. de Eeider admet
au contraire 4 bonnes recoltes, 6 m6diocres
et 2 mauvaises, regardant commo medio-
cre celie qui s'el^ve a la moitie d'unc

bonne, et comme mauvaise celle qui n'en

produit que le cinqui^me.
D'apr^s des essais comparatifs faits ^

Grenelle, pres Paris, par M. Payen, dans
nn terrain leger. tr^s-profond,un pen frais,

plac6 a pen de distance de la Seine, le pro-

duit moyen d'un hectare, cultiv6 avec les

soins convenables, est aussi de 1200 kilos

de c6nes de houblon desseches, vendables
;

il leur attribue le prix moyen de 2 francs

le kilogramme a Paris, ce qui donne une
valeur de 2,400 francs. Si I'on deduit do
eette somme les frais de cette culure, de
r6colte, d'emballage, que, d'apr^s les prix

moyens des engrais et de la main-d'oBUvre

en France, il porte a 1300 francs, on voit

qu'il reste un benefice net de 1100 francs,

b6n6fice plus considerable que celui qu'on

retirerait de la plupart des autres cultures.

Ces essais comparatifs ont ete avec des

p'ants tires, par M. Chappellet, de Flan-

dre, de Belgique, des Vosges et de I'An-

gleterre : tons ont donne des resultats

avantageux ; mais le houblon anglais du
comte de Kent a produit les c6nes les plus

vjlumineux, trds-along6s, contenant aussi

la plus grande qi a-.jtite de secretion jaune
;

les plus productifs apr^s ceux-ci furent les

houblons de l'Aloi»t.

Pv^p6tons, en terniiii'd-iit, que la culture

du houblon n'est point assez 6tendue en
France, puisqu'on en im|x>rte chaque an-
n6e en moyenne pour plus de 1,500,000
francs, et que c'est une de celles qui meri-
ts davantage d'attirer I'attention et les ca-
piraux des propriataires-cultivateurs. Cha-
que brasseur devrait aussi, comme dans le

ralatinat, avoir ses houblonni^res ; les re-

isidus de sa fabrication lui donnent les

moyens d'engraisser beaucoup da b6tes k

[IJ L# kilogranamo vaut deux Uvre», cinq jfro» et

t.X9nie-ciaq grain*.

comes qui lui fourniraient le fumier le plui

convenable pour cette plante ; beaucoup
des travaux de cette culture pourraient

6tre faits par ses ouvriers dans leurs mo-
ments perdus ; enfin les vastes greniers de
son usine, qui au moment de la recolte du
houblon, sent libres par la consommation
de ses approvisionnements de malt et oii

Pon n'en fait pas encore de nouveaux, ser-

viraient k la dessiccation des produits.

C. Bailly de Merlieux.

CULTURE
DU MAIS OU BLfi-D'lNDE EN ALSACE,

Traduit de Vallemand de JV*. Schwcrtz /

par M. Bernard, eUve de V etablissement

de Roville en France^

(Suite et fin.)

ManUre d'^enterrer la semence.

En Alsace on enterre la semence tant6t

i la charrne, tantdt a la houe. On ne doit

ouvrir a la charrue que des raies tr6s-peu

profondes. La semenee se met dans la

troisidme raie de mani^re que les lignes se

trouvent 6tre a trois pieds de distance I'une

de I'autre. La distance dans la ligne est

a peu pres la m^me. On ne met point la

semence au fond de la raie, parce que le

cheval qui y marche pourrait I'enfoncer

trop profondement, on la pose centre la

bande de terre qui vient d'etre retourn6e^

On s^me les haricots comme le mai's, par

groupes de cinq ou six grains, de mani^re
qii'une toufie de haricots soit entre quatre

tiges de ma'is et reciproquement. Dans
quelques endroits on precede avec moins

de symetrie, par consequent moins bien :

on s6me les haricots a la volee et on les

enterre en plantant le mai's.

C'est le haricot nain dont il est ici ques-

tion, il n'atteint gu^re qu'un pied de hau-

teur, et n'a pas besoin d'6tre rame. Je ne
conseillerais pas de planter la grande es-

p^ce quimonte k la verit6 aprds le ma'is,

mais qui par cela m6me emp6che celui-ci

de mtirir dans une ann6e tant soit peu hu-

oiide.
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Quand le champ est ainsi plant6.de muYs

et de haricots, on s^me encore ^ la vol6e..

environ six litres (1) de graincs de chan-

vre par hectare. D'autrcs segment et en-

terrent ce dernier en in6me temps que les

haricots ct de la maniere que nous avons

decrite plus hant. On salt que le chanvre

ne pent faire de bien au mais, mais n'ira-

porte, pourvu que le cultivateur y trouve

8on ben6fice (2). II est horsde doute qu'u-

ne triple rccolte en niai's, haricots et chan-

vre pour semences, ce dernier, quoiqu'en

petite quantity, doit fortement ^puiser le

sol ; mais le tas de fumier est la qui reme-

die a tout. A Sultz, le cliamp de mais est

bien autrement mis a profit; on y plante,

outre les haricots, des choux blancs, des

choux-raves et autres legumes.La terre que
Ton destine au mais, est le jardin de Tan-

nic, et I'on n'6pargne ni travail ni fumier

pour le mettre en 6tat : elle est cultiv^e

avec le plus grand soin.

Quand on veut planter le mai's avec la

houe, ce qui a lieu dans des terres sablon-

neuses, et m(3me assez souvent dans des

terres consistantes,on ne herse pas le champ
apres le dernier labour, pour que Pouvrier

puisse se guider d'apr^s les traces de la

charrue. Celui-ci suit une de ces traces sur

laquelle il fait des trous ; leur distance se

mesure tout simplement par la longueur

qu'ii pent atteiudre avec sa houe, en pla-

9ant le pied le plus en arri^re sur la der-

ni^re touffe qu'il a plant6e. De cette ma-
niere les distances en lignes seront d'un

bon pas, et celles des lignes entre elles d'un

pas et demi. Les trous sent creuses I'un

apres I'autre a la profondeur de trois ou

quatre pouces, et I'on y met du fumier.

Apr^s cela arrive le planteur qui pousse,

avec le pied, la terre ou plutOt le sable des

deux cOtes sur le fumier, et placs les grains

de semence, non immediatement audes*ius

du fumier, mais sur le bord, ct encore avec
le pied il recouvre le tout aveQ un pen de
terre.

[1] Le litre vaut un ppu plus cinquaute pouces
cubes fran^ais. Cent litres valent un peu plus que

2] minots du Canada.

[2] Le but de cette pratique est d'obten'r une grai-

ne de chanvre,qui est beaueoup pr6f6rable,pour la se-

maille, a celle que I'on recolte dans les ch^nevieres,

parce que les planles qui la portent. reyoiFent mieuz
les influea^HS de I'air.—A'o^ dt li. <U DombaaR,

Binage et buttage du ?nais.

Lo raais a besoin des mfemes culture*

que le tabac. AusKitOt qu'il est k sept ou
huit pouces hory de terre, on lui donne lo

premier binage, et quand il a atteint dix

pouces, il rc^oit cette culture pour la secon-

de fois ; on commence alors deja a le butter

un tant soit peu, et on arrache les planter

su})erflues ; car il est a remarqucr qu'oa
n'en laisse qu'une, et quand les distancei

sont grandes on en laisse au phis deux.

Quand il a atteint un pied et demi on le

butte pour la derniere fois. II faut faire

bien attention de ne pas donner ces cultu-

res par un temj^s humide. Le buttage est

indispensable dans la culture du mais. On
ne pent jeter trop de terre centre les tigei

de cette plante, autant pour faire pousser

des racines au collet que pour la garantir de
l'humidit6 et des coups de vent.

On fait souvent cultiver le mais i la tSi-

che. On paie 4 fr. par vingt ares dans des

terres sablonneuses comme a Hoerdt, ce
qui fait 80 fr. pour les quatre cultures d'un
hectare. Ces frais sont considerables, mail
il serait injuste de les mettre a la charge
du mais, puisque I'am^lioration qui en re-

sulte, agira sur plusieurs recoltes subs6-

quentes. Dans une exploitation un peu
considerable, ces d6penses pouvent Itre

reduites de beaueoup quand on pent fair©

executer ces cultures avec la houe a cheval
et avec le buttoir ; eiles h'en seront pent-

^tre que mieux faites. A cet effet, on serait

oblig6 d'introduire un leger changement
dans la mani6re de planter, et il faudrait

se procurer ces deux instruments. Dana
une exploitation ou I'on ne cultive qu'un
hectare de mais, le prix de ces instruments
serait paye au bout de deux ans par l'6c<>-

nomie de main-d'ojuvre ; et ceci est d 'au-

tant plus vrai que ces instruments sont dn
reste trds-propres k la culture des poininei
de terre et du colza.

La manidre de planter le mai's a cet ej^et

est celle-ci. On met les lignes k trois pied*
de distance comme a I'ordinaire, avecia
difference cependant que, dans les lignes,

les grains seront pos6s isolement a un demi-
pied I'un de I'autre. Comme il n'cst pas
necessaire de proc6der avec une grand«i

exactitude, on pent, au lieu de poser peni^

bleraent la semence en terre, la jet^er ave«
UM toiMt seit pen de pr^eautioffi .daxs .U
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raie. Si I'on a nn semoir sous la ixraiiij il

est pr6f(6rable a tout.An lieu de la hone (l)

a mam on se sert de la houe A cheval pour
biner les intervalles dcs lignes. Quand
les plantes ont atteint hnit a dix ponces,
on arrache les pieds superfius, de maniere
qu'il y ait vingt-qiiatre pouces de distance
d'une plante a I'antre (2). Le bnttage s'e^x-

^ciito en deux on trois fois, mienx et plus
T^guliereraent avecla charrue on le buttoir,

x^ifa la main. De cette maniere les tiges

de mais se trouvent sur de longues creates

qui vont d'un extremity du champ a Pau-
tre. Je ne recommande cette methode
que pour les pieces de terre longues et

^troites, ou de largeur ordinaire ; celle que
je vais d6crire est preferable sur des pieces
carrees ou de largeur convenable. Quand
le champ a ete labour6 et ega]is6 avec la

herse, on tire, avec une charrue sans ver-
soir ou avec un versoir tres-etroit, des raies

trds-peu profondes, a trois et m6me a quatre
pieds de distance I'une de Pautre, on croise

celles-ci par d'autres tirees en travers et

a la m^me distance. Aux points oii ces
raies se ccuperont, on plantera quatre eu
cinq grains de mais sur lesquels on pous-
sera un pen de terre avec le pied pour les

couvfir 16gdrement. De cette maniere on
peut parfaitement cultiver en long et en
large, et chaque butte sera isolee corame
dans la culture a la main. On iaissera

tout au plus deux tiges par butte. On ne
pourra y planter de haricots ni semer dn
chanvre, attendu qu'avec la houe a cheval
on ne peut les m6nagcr comme avec la

houe simple ; mais le mais sera d'un rap-

[1] Houe est un instrument qui scrt a labourer j il

est compos6 dun manche de bois et d'un fer rccom b6
et large.

[2] Je ne conseillerai jamais de mettre If-s ligrcs a
deux pieds et les pl.jntcs a quinze ou dix-huit pouccs
en li^ne, comme cela est decrit dans les principes de
I'agricultuie raisonn^e j car outre qu'il serait tres-

diificile de cultiver le mais a des diataiices aussi rap-
prochdes, il ne mfirirait pas dan.s dcs ann^es humidcs,
et ^puiscraittrcp le sol ccmnie on en a fail Tcxpt'Tic^ri-

ce en Italie. De cette maniere on mariquerait une
parlie de ce que Ton se propose en cuUivani le mais,
f.n ce qu'il ne scrait plus une rdcoite preparatcsre pour
Ic bl<5; et le provcrbe qui dit que les semailks fpiis-
sts produisent de petite? recoltes, sc trouverait v(^rifie.

On pourrail cependant, pour se procurer une plug
grande quantity dc fourrag^, mais en maintet ant tou-
jours I'intervalle de trois pieds entre les lignes, laiseer

ttiOBtcr juMo'A uo pied el demi, les tigrs interm^diaS-
VM, nruti 0« )•• »rrB#lker.—/(W< ii Si. Sekv>4rU.

port phis coiisidArable et plus sftr. I>o
plus, la terre recevra toutes les preparations
dont elle peut avoir besoin.

Elagage, ibranchange et etitement du

mais.

Le mais pousse ordinairement prc;s de
terre, des tiges laterales qui ne produisent
que de petits 6pis ou qui le plus souvent
sont steriles ; si elles n'enlcvcnt pas une
partie des forces de la tige principale, elles

contribuent du moins a epuiser plus forte-

ment le sol. On a soin de les arracher, et

elles fournissent un fourrage pr6cieux. On
ne laisse que deux ou trois epis a la tige

principale, et les autres sent enleves en
m6me temps que les pousses dont je viens
de parler.

Quand la fieur m&le du rnais commence
a se faner, c'est un signe que la feconda-
tion est terminee. Cette fleur cu aigrette

n'cst alors plus n6cessaire, et Pen coupe la

tige au-dessus de la feuille qui se trouve
au-dessusde P6pi le plus eiev6. C'est ce
que Pon appelle eteter le mai's.

Les agriculteurs alsaciens ne sont pas
d'accord sur Putilit6 de cette operation :

les uns pretcndent qu'il vaudrait mieux
les laisser, les autres au contran-e disent

que cela accelere la maturite ; c'est pour-

quoi ils pratiquent P6t6tement particulidre-

ment dans les amines froides et humi-
des. II n'est pas sans vraisemblance que
la croissance ulterieure de la plante soit

arr^tee par suite de la blessure qu'ello

vient de recevoir, que Pactivite dans la

circulation des sues cesse, et que, faute de
renouvellement de ces sues, le fruit secho
plus t6t. II en resulterait une diminution

dans le volume des grains ; mais une r6-

cclte moindre, en bon etat, vaudrait tou-

jours mieux quHme plus considerable que
Pon ne pourra it pas rentrcr dans un 6tat

satisfaisant. Dans des climats plus chauds
cela pourrait 6tre blamable ; mais en Al-

sace ou le rnais ne parvient pas toujours k

sa maturity, je regarde cette pratique

comme tres-utile. Dans tons les cas, la di-

minution dans la recolte en grains est bien
compeni^ee par la qualit6 bien sup6rieur«
de ces sommit^s donn^es vertes aux bes-

tiaux.

Le mais est expose iei a deux maladies :

la premier* eart !• ^karbCfi dej bl^s^ ex-
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croissance monstrueuso qui d6truit quel-

quefois cnticrenicnt I'^pi. Cette maladie

est trcs-comniiiiie dans Ics aiinocs favora-

'rables an mais.Commc clle n'attaqiieordi-

nairemoiit que quelques pieds, elle n'occa-

sionne pas dc grandes pertcs. Le ver est

beaucoup plus dangereux ; ii d6truit quel-

qiK'fois la moiti6 de la r6colte. 11 attaquo

non-seulement I'6pi, mais encore la tige

qui le porte, au point de la faire plier sous

son propre poids.

Recolte,

La recolte du mais en Alsace, a lieu vers

la St. Michel, et quelquefois vers la fin

d'octobre. Quand le mais est mur, Pextr^-

mite des feuilles que entourent i'^pi blan-

cliit, s'cntr'ouvre, et laisse apercevoir ce

dernier. Cependant, si le froid venait a

se declarer avant cette epoque, il faudrait

le rontrcr tel quel. Les feuilles se fanent,

palissent, les graines se dess^chent ; tout

espoir de le voir murir davantage est alors

perdu.

Comme les gelees nocturnes d'autorane

se font plus fr6quemment sentir dans les

situations basses qu'ailleurs, il ne serait

pas prudent d'y planter chez nous du mais
;

sans celte circonstance, les niarais et les

6tangs dess6ch6s oii le bl6 a a couturae de
verser, seraient trds-propres a la culture

de cette plante.

On coupe les tiges prds de terre avec la

faucille, on les transporte de suite d la

maisoii oii on les d^pouille aussit6t de leurs

epis ; celle-la sont alors expos6es en plein

air peur 6tre secli6es. Quelqucs cultiva-

teurs cependant cueillect les 6pis pendant
que la tige est sur pied, arrachent ensuite

celles-ci, les posent en faisceaux, ot les lais-

sent ainsi s6cher jusqu'en hiver.

Conservation et egrenage des epit.

Le mai's plus que toute autre c6r6ale, est

expos6 i s'echauffer. Comme ses grains

sont tr^s-serres,et que la couche des feuilles

qui enveloppe I'epi est tres-6paisse,sa des-

siccation se fait tr^s-difficilement, quand
m6me il est parvenu k sa parfaite matu-
rity. Anssi la premi.ire chose que I'on

fait quand il est rentre, est de le debarras-

ser de %&n envelbppe ; mais F^pi n'est alors

pas encore dans I'^tat oil Ton pent r6grc.-

aer. II faut quo, par une p\us lougue Eva-

poration, les grains perdent de leur gTo«-
seur pour pcrmettro ensuite I'egrenage.

Pour les amencr d cet ctat, jusquo vera
I'^poque de I'ann^e oii Ton pent faire cetta
operation sans n6gliger d'autres travaux,
onemploie en Alsace le proc^-de gonera-
Icment connu, qui consiste ^attachcr plu-
sieurs 6pis ensemble, et de les suspend ra

sous des avances de toits on sous des portes,

et gen6ralement partout oii ils })euvent C*tre

exposes i des courants d'air, mais ^ I'abri

de la 1)1 uie. A cet effet, on retrousse la

peu de feuilles qu'on a laissees ajirdi

les 6pis, on en r6unit huit, dix ou douze,
on attache ces feuilles ensemble avec uu fil

un peu fort, puis on les suspend ^ des pef-

ches ou des clous. Ceci est peut-6tre la

meilleure et la plus ancienne methode de
secher le mais ; c'est aussi celle qui est

j)ratiqu6e par les sauvages de I'Amerique,
d'oii elle nous a 6t6 transmise par lea

Espagnols.

Cependant, quand on cultive le mais en
grand, cette manidre devient embarrassan-
te et m6me souvent impraticable ; c'est

pourquoi I'on s'y prend tout autrement
dans les colonies anglaises de I'Amerique.

On construit en plein air, mais k port6e

des habitations, de petits batimens qui, au

lieu de murs, sont entour^s de lattes et

meme souvent de perches. EUes ne sont

pas plus rapproch6es qu'il ne le faut pour

eaip6cher les 6pis du mai's de passer daaa

les intervalles.

On leur donne la longueur et la hauteur

que I'on veut. Ceux des colons anglais

out ordinairement dix-huit pieds de lonff.

On ne doit leur donner que 2 4 3 pieds

de largfeur ; s'ils 6taient plus largesj'air ne

pourrait pas jouer a travers, et le but se-

rait manqu6. Le toit pouvoir y introduire

le mais, est ordinairement en planches po-

sees les unes sur les autres. Le plancher

est 6galenient en lattes ; il est a trois pieds

au-dessus du sol, en partie pour que le tout

soit plus expose i Pair, en partie pour ga-

rantir la recolte des souris et des rats. Cetta

elevation seule ne suffit pas cependant pour

defendre le mais centre ces animaux, si

I'on n'adapto pas aux quatre piliers qui

soutiennent le magasin, 4 environ un p!^d

du plancher et horizontalement, d^^s pla-

teaux roads en fqnt^, t51e. ou en bois, re-:

couvart as classeus da ^r-blaaa mmaa.
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Ces plateaux doivent avoir awe* de dia-

m^tre ponr emp^cher les rats d'atteindre

leiirs bords. II sera bon de faire attention

de clouer les lattes en dedans de I'enca-

drement, car autrement le poids de la r^-

coite pourrait les detacher. Pour ^cono-

miser les ferreraents d'une ou de plusieurs

portes, par lesquelles on viderait le maga-
sin, on pent, dans ce but, clouer les lattes

du planclier a Texterieur, pour pouvoir les

enlever ensuite aii besoin.

Quand le mais n'est pas miir lorsque le

moment de la recolte estarriv6,il est tres-

difficile a conserver et a pen de valeur. La
meilleure chose a faire aiors, quand on en
pent rentrer une partie, est de le couper
avec le coupe-racine, et de le donner aux
bestiau?:. Mais quand on en a trop, il faut

tSicher de le secher au moyen du feu, com-
me on le verra plus loin.

X)ans les grandes exploitations, on pent
le battre au fleau ; mais dans les petites,

on I'egrene a la main, et cela avec moins
de peines et dans moins de temps qu'on

pourrait le croire. Les uns frottent deux
epis I'un centre I'autre ; d'autres, et c'est

le plus grand nombre, se servent d'un fer

ou d'une vieijle lame de couteau, qu'ils

fixent en long avec le tranchant, a la par-

lie sup6rieure d'un banc, de maniere que
le dos du couteau d^passe le bois d'un de-

mi-pouce. C'est en frottant les 6pis centre

le dos du couteau qu'on parvient a les 6gre-

ner facilement. Les domestiques sent oc-

cup6s a cet ouvrage pendant les soirees de
riiiver. Deux travailleurs peuvent faire

environ deux minots de grains dans Pespa-

©e de deux heures.

Produity valeur et usage du fnaU,

Le mais vaut un cinquidme de plus qne
I'orge : d'autres lui donnent autant de va-
leur qu'aux feveroles. Et quoiqu'il soufTre

souvent du froid, son produit est moins ca-

«uel que celui de ces derni^res. Outre ce-

la, un arpent en mais, quand on n'y s^me
point de chanvre, pent produire en outre

plus d'un minot de haiicots blancs qui ont
la m6me valeur que le froment. Le pro-

duit d'un arpent de mais, est a son produit

en orge, comme sept est a cinq ; ou, ce qui
revient au m6me, cinq arpents de mais
produisent autant que sept arpents d'orge,

^t le Iburra^e que produit !• maTs vaut

bien la paille d'orge. Les cultivateurs ftl-

saciens qui suivent le systdme triennal ont
done tort de trouver le mais trop pen pro-

ductif pour leurs tcrres de premiere classe,

puisqu'ils trouvent que I'orge et les feves
m^ritent d'y occupcr une place. II est

vrai que le mais dcmande beaucoup plus

de culture que Forge, mais aussi il nettoie

beaucoup mieux la terre, et I'on est sou-
vent oblig6 de rem6dier au mal qu'a pro-

duit I'orge sous ce rapport. Au reste, j©
r6p^te ce que j'ai d6ja dit, qu'il serait in-

juste de mettre sur le compte du mais, des
cultures qui doivent agir pendant plusieurs

annees et sur plusieurs r6coltes.

Le maVs est presque exclusivement em-
ploye ici a la nourriture des bestiaux et par-

ticulierement a celle des pores. Les cul-

tivateurs de ce pays pr6tendent qu'il est

ce qu'il y a de mieux pour I'engraissement
de ces animaux. II est remarquable que
les cochons ne se degoiitent jamais du mais,
comme cela leur arrive avec les feveroles.

Mais on pretend qu'il n'est pas aussi avan-
tageux a I'engraissement des bosufs, atten-

du que ses efiets ne paraissant pas assezr

a I'ext^rieur, la bete engraiss6e ne pent
6tre appr6ci6e par I'acheteur. Dans quel-
ques endroits on donne le mais aux che-
vaux en guise d'avoine ou d'orge.

On croit g6n6ralement que le mats qui a
essuy6 quelques gel6es est plus profitable

aux bestiaux que le frais. Il n'y a que les

6pis que I'on destine pour semence que I'on

n'y expose pas.

Les feuilles exterieures qui entourent
l'6pi, sent regard^es comme un meilleur
fourrage que le regain des pres. On re-

cueille les feuilles interieures et on en fait

de bons lits. Toutes les parties du mais,
quelque s6ches qu'elles soient, sent tr^s-

agr^ables aux bestiaux. On leur donne en
hiver les tiges enti^res, ou coup6es avec
le hache-]:)aille, pour les m61er avec des
pommes de terre d6coup6es. D'autres cul-

tivateurs qui ont des fourrages en abon-
dance, s'en servent comme liti^re, ou lei

brulent quand le bois est rare.

Emploi du mais d la nourriture des kommes.

L'exemple des Aradricains, des Italiens,

des Espagnols et de plusieurs parties de la

France, oii le mais forme une bonne partie

de la nonrriture de I'ho-mmo, nous pronve
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assez quo cette plante pr6cieuse fournit im
aliment aiissi sain que substantial. Quoi-

qu'avec unc forte addition de farine de

bl6, le mais puisse 6tro converti en pain, il

est bcaucoup plus estim6 sous forme de

soupes et de bouillies, qu'en France on

nomme gaudes et en Italic polenta.

En Bourgogne et en Franche-Comt6,on
s^che dans le four, le mais que Pon desti-

ne a fitre consomme dans le mdnage, ainsi

que celui que I'on veut conserver tr6s-

longtems en tas : il est vrai que cette prepa-

ration lui fait perdre la qualite qui le rend

propre a ^tre converti en pain, moyennant
une addition de farine d'une cer6ale quel-

conque ; mais sa farine acquiert un bon
gout, dont celui du mais des provinces les

plus m6ridionales n'approche. Elle sur-

passe toutes les autres farines pour la pre-

paration des mets, et surtout pour faire des

soupes, des gaudes et de la polenta. Le
mai's s6che de cette maniere, est a I'autre,

comme le cafe griil6 est a celui qui ne
i'est pas. Aussi n'y a-t-il dans ces deux
provinces que ies pauvres gens qui consom-
ment de la farine provenant de mais non
s6ch6e an four. Je vais decrire la maniere
dont on precede a cette dessiccation.

On chaufTe le four un pen moins que
pour du pain de manage, on le nettoie et

on y met les 6pis efieuill6s. Une heure
apr^s on ouvre le four, et avec une pelle

en fer on retourne les 6pis de maniere que
ceux qui 6taient dessous se trouvent des-

sus ; ensuite si I'on a de la braise ardente
a sa disposition, on en met a I'ouverture et

Ton referme le four. Quelques heures
apr^s on recommence la meme operation,

et le four reste ensuite ferme. II faut 24
heures pour que la dessiccation soit com-
plete. On ne doit pas craindre de chauf-
fer un peu fortement le four, car Pevapo-
ration de la grande quantite d'epis que
Pon y met Paura bient6t tempere. On fera

tr^s-bien d'egrener le mais de suite aprds
I'avoir retir6 du four, parce que cette ope-
ration se fait alors sans la moindre difficul-

ty. On ne s'est pas bien trouv6 de Pessai
que Pon a fait d'egrener le mais avant de
le faire secher.

Pour distinguer la farine du mais 56ch6
de cette maniere d'avec Pautre, on lui

<ionno 1« nom de gaudes qui est aussi celui
qn'oa donn* t la bouilti* qu'om ex ftiit.

Les gaudes sent la principale nourritur©
des habitants de lacarapagne dans les pro-
vinces dont j'ai parle. El les ferment 1©

dejeuner do tous les Comtois et Bourgui-
gnons ; et aucun doracstique no voudrait
servir dans une maison oii il ne serait paa
sur d'avoir ses gaudes a dejeiiner.

DE LA BETTERAVE,

SA CULTURE, SA RfiCOLTE ET SA CONSIRVA-

TION
;

Par M, De Dombasle,

(Suite.)

VarUth de la hetteravt,

Les deux vari6tes de betteraves que
Pon rencontre le plus frequemment dans la

culture rurale sent : lo la betterove longue
rose ou du Palatinut, connue pendant long-

tems sous les denominations de racine dp di-

settCy racine d'^abondancc, ou betterave cham-
pitre, et que Pon appelle souvent turnips

ou turlips dans les parties allemandes de
nos departements de Pest : dans cette va-
ri6te, les racines sent fusiformes (1), crois-

sent presque enti^rement hors de terre,

et n'y tiennent que par quelques pouces
de leur extremite inferieure ; la racine a
quelquefois une longueur de douze a dix-

huit pouces hors de terre, sur un diam^tre
de trois a quatre pouces. La surface est

d'un rouge plus ou moins fence, et la chair

est veinee par couches concentriques(2) de

rose et de blanc. 2o La betterave blanche

de SiUsiCf que j'ai introduite en France en
1845, et qui est aujourd'hui generalement
prefer^e a toutes les autres pour la fabrica-

tion du Sucre. La racine de cette variety

est entierement blanche tant a Pinterieur

qu'a Pext6rieur, quoique le collet et le p6-

tiole(3jdes fe.uilles soient quelquefois l^g^-

rement roses. Elle est en forme de poire»

et le collet est peu eley^ au-dessus de la

surface du sol. On rencontre souvent aussi

[1] Usiforme T«utdire "en fuaeau, en caroUe."

[2] Couches eoneentriques, e'«5t-a-dire qui ont Is

roftme centre.

[3] I^ p^liol* Mt la qaene qui sotitieiit la feuillo.
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dans les cultures rurales dos vari6t6s qui

80 rapprochent do la dernit^re par la Ibrinc

dos racines, et de la premit^re par la cou-

leur de la peau et de la chair, niais qui ne

poss^dent les avantages particuliers ni de

I'une ni de I'autre. On cultive aussi dans

quelques localit6s la betterave a peau et

chair janne et a racine liisiforme, que j'ai

trouvee I'une des inoins productivcs; et la

betterave a peau jaune et chair blanche,de

forme analogue ^ cclle de la blanche de
Sil6sie,vari6te fort sucree et de bonne qua-

]it6, mais pcu r^pandue parce qu'elle est

inoins productive et moins rustique que
les deux premieres dont j'ai fait mention.

Beaucoup de personnes donnent la pr6-

f^rence a la premiere de ces varietes, ou
rose lojigue, a cause de la facilite que pr6-

sente son arrachage ; en effet, on I'extrait

ordinairement a la main, sans avoir besoin

d'y employer aucun outil, et elle est trds-

facile a nettoyer, parce que son extr6mite

seule est garnie de radicules oii la terre

pent s'attacher. Mais c'est la la seule cir-

constance qui la rende rccommandable,car
elle est aqueuse (1) et beaucoup moins nu-

tritive que la blanche, sans donner en ge-

neral un produit plus considerable ; et elle

est aussi beaucoup plus sujette a 6tre atta-

quee par les gelecs, d'abord parce que la

racine est plac6e hors de terre, et ensuite

parce qu'elle contient une beaucoup plus

grande proportion d'eau. Je pense qu'en
general trois quintaux de racines de lava-
riete blanche contiennent autant de sub-

stance nutritive pour le b6lail, que cinq

quintaux de la variete rose longue, ou des

autres varietes dont la chair est cerclee de
blanc et de rose, lorsque les circonstances

de la culture out ete les m^mcs pour les

nnes et les autres. Ces considerations me
paraissent sutfisantes pour meriter une pre-

ference decid^e a la variete blanche, dans
les cultures destinees a la nourriture du
b^tail, aussi bien que dans celles que Ton
destine k la fabrication du sucre ; car la

difference de valeur entre les produits des
deux recoltes ne pent 6tre compensee par
la diminution de la d6pense d'arrachage,
si ce n'est peut-etre dans quelques sols ex-
cessivement argileux et tenaces, ou le net-

toyement des racines des vuri^les qni

croissent sous terra devient tr^s-long et

tr^'s-difficiie dans les automnes pluvieux.

Semis en place ou en pepim'ire. Avantages

et inconvenients de chacune Je ces deux

mithcdes.

fl] Aqiieus% pleiae i'etu.

Le mode de culture par semis en place

a 6t6 jusqu'ici le plus gen6ralenienl ])rati-

qu6 en France ; mais dans la Belgique,
I'Alsace, le Palatinat du Rhin, et plusieurs

autre parties de I'Allemagne, oil la culture

de la betterave est infiniment plus 6ten-
due qu'elle ne I'est en France, et oii une
longue exj)erience a appris a connaitre les

meiileurs precedes de cette culture, on don-
ne generalement la preference an semis
en pepini^re, et par cons6quent i la trans-

plantation ou repiquage. Ayant execute
moi-mdme ces deux precedes depuis vingt
ans sans interruption, et presque toujours

sur une grande echelle, je crois pouvoir
indiquer ici les avantages ou ies inconve-
nients de Pun ou de Pautre.

Je ne crois pas devoir parler de la m6-
thode de semis en place i la vol6e, parce
que ce proc6de encore generalement usi-

te en France, il y a quelques amines, est

abandonne partout oii Ton a apporte qiiel-

ques soins a la culture de cette plante. On
a reconnu qu'il est de tons le moins sur, le

moins productif, et celui qui entrahie le

plus de d^pense, a cause de la quantity de
graine qu'il exige, etdes frais qu'entraine
le sarclage et le biuagc, dans une r6colte

qui n'est pas alignee. On ne seme plus
gaidre aujourd'hui la betterave en place,
qu'en rayons, soit a la main et k Taide du
cordeau, selon la pratique des jardiniers,.

soital'aidedu rayomieur ou du semoir.
C'est seulement cette methode que je
veux comparer ici i celle du repiquage.

Trois motifs principaux sont all^guds
par ies personnes qui donnent la preferen-
ce au semis en place : lo la d6pense du
repiquage et la difficulte de Ircuver un
nonibre de bras suiiisant ; 2o la n6cessit6
d'arroser dans les aaisons s^ches, operation
fort utile dans de grandes cultures ; 3o la

diminution de la r^;colte, parce qu'on cpoit

que les betteraves repiqn6es n'aequi^Tcnt
pas autant de volume que celles qui ont
6t^ aem^es sur place. Je vais examiner.
»ii«cessiv«ment •fps trois obj«otio>is.
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La depense.— II est certain que la sc-

maille en ligncs, i Taide du semoir, est

heaucoup moins coiiteuse que le rcpiqiiagc

du plant sur une 6tendue donn6e dc terre
;

muis il faut considorcr que ectte dornidre

rn6ihodc pr6sente, d'un autre c6t6, une
tres-grande 6conoraie sur los frais dc sar-

clage. Un hectare de p6pini^re fournit

du plant pour couvrir environ dix hectares
;

et comme c'est surtout dans Penfance dc
la plante que les sarclages sont dispcn-

dieux, parce qu'alors il faut les ex6cuter a

la main, on con9oit tout I'avantage que
I'on trouve a concentrer sur le dixi^me de
r^tendue des plantations les soins et la de-

pense qu'exige ce sarclage. Je ne pre-

tends pas neanmoins que la d6pense soit

r^duite dans ce cas au dixieme ; car dans
une pepiniere ou les ligncs sont tres-rap-

proch6es, tout le travail du premier sar-

clage doit se faire a la maki, tandis que
dans un semis en place ou les lignes sont

distantes de 24 a 27 pouces, la houe a che-
val pent faire une partie de la besogne

;

mais enfin il est impossible de se dispen-

ser de faire executer a la main, le long des

lignes,un sarclage et presque toujours deux;

et ce travail compense, jusqu'a uncertain
point, celui qui est necessaire pour le re-

piquae^e ; mais des que le terrain est gar-

ni de plants par le repiquage, il n'y a plus

hen a faire a la main dans la piece jusqu'a

Parrachage des racines, et la houe a che-
val fait tout le travail. J'en excepte nean-
moins la circonstance d'un dXh excessive-

ment pluvieux qui, faisantcroitreen abon-
dance des herbes nuisibles dans les lignes,

exige qu'on les fasse arracher a la main
;

mais cela arrive de m6me pour les bette-

raves semees en place, et nous n'avons k

considerer ici que le travail de main-d'oeu-

vre qui a lieu dans Pune ou I'autre planta-

tion jusqu'au moment ou le repiquage est

termine ; et je suis persuade qu'un simple
essai suffira pour que Pon soit convaincu
que la diflerence de d6pense en main-
d'ceuvre n'cst pas considerable entre les

deux procedes. Je donncrai au surplus

tout-a-Pheure le compte des depcnses dans
Pun et Pautre cas.

Jbrrosagt, — J'ai cm aussi, dans les pre-

miers moments ou je ra© suis livre a cette

culture, que Pon n© pouvait ?e dispenser

^ftrroser 1« plamt au njoment du r#pTqua-

ge, Icrsque la saison est seche ; mais Pex-
perience m'a demontre depuis,que,pourvii

que Pon emploie de gros replant, c'est-i-

dire des plants dont la racine est au moins
de la grosseur du petit doigt, il n'a rien k

craindre d'une secheresse mfime prolon-

gee. II y a plus de quinze ans que je n'ai

fait arroser mes plantations de betteravcs,

et la secheresse n'a jamais fait perir mes
plants.

Diminution de la ricolte.— Les person-

nes qui ne connaissent Poperation du re-

piquage que par les remplacements que
I'on fait quelquefois executer sur les semis

en place oii il se trouve des vides par quel-

que accident, ont du naturellement se for-

mer une idee tres-peu avantageuse de cetto

operation; car il est certain que,dans ce cas,

les betteraves que Pon repique ainsi pro-

fiteraient tres-peu, et donnent des racines

d'un tres-petit volume, souvent bifurquees

et couvertes de radicules ; mais ces raci-

nes ne peuvent nullement donner une idee

de ce que devient un plant de betteraves,

lorsqu'on le place dans les circonstances

favorables a sa vegetation. Deux causes

contribuent au pen de reussite des plants

dans ce cas ; la premiere est que le repi-

quage se fait sur un labour deja vieux ; la

seconde est que le jeune plant que Pon ro-

pique ainsi se trouve entoure de plantes

qui, enracinees depuis longtemps, et ayant
pris possession du terrain, lui disputent la

nourriture, et ne cessent jamais de le do-

miner pendant toute sa vegetation. Quoi-

que la betterave n'ait que des radicules

fort courtes, elle tire sa nourriture dans le

sol de beaucoup plus loin qu'on ne serait

tente de le croire ; il suffit, pour s'en con-

vaincre, d'observer dans une plantation

faite a dix-huit pouces en tous sens, quelle

vigueur dc vegetation develo})pe une plan-

te qui se trouve isoiee ^ une plus grande

,

distance encore, parce que ses voisincs ont

peri par quelque accident. II n'est done

pas surprenant que le plant qui n'a pas

encore pris possession du terrain soit en

quelque sorte proscrit par les plantes envi-

ronnuntes, qui ont developpe dans le sol

tout Pappareil de leurs racines. Mais dans
le meme terrain, oii le repiquage partiel

n'a obtenu aucun succes, si Pon eut donn6

un nonx'eau labour a tout le champ, et

qu'^m P»6t 5?arai d% Houvsaux pltnts, 9a
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verrait les racines croitre vigoufieusement

et prendre nn volume 6gal a celui des bct-

teraves du champ voisin rest6 garni par le

semis en place. C'est la, du moins, ce que
j'ai conslamment observe, et je suis con-
vainou qu'il en sera de meme dans prcs-

que toutes les circonstances. Les racines

d'nn champ repique sont ton jours d'un vo-

lume plus egal que celles d'un semis en
place ; on n'y remarque pas de vide, com-
me cela a presque toujours lieu dans I'au-

tre methode, et je pense que, dans la plu-

part des cas, le produit total en poids de
racines sera au moins ^^gal dans les champs
repiques, s'il est question de terrains eten-

dus et de nature variee, oii la semaille en
place laissc presque toujours des vides

considerables, tandis que la surface est tou-

jours conqjl^tement garnie de plants au
moyen du repiquage.

Le principal avantage de la methode du
repiquage consLste dans la possibility de
donner a la terre une bien meilleure pre-

paration par les labours reiteres que I'on

pent executer pendant uue partie du mois
d'avril et de mai, et m^me pendant une
partie du mois de juin ; il en resulte une
esp^ce de demi-jach6re qui exerce une
influence favorable, non-seulement sur la

r^colte de betteraves, mais aussi sur celles

que regoit le terrain pendant les annees
suivantes ; ct d'ailleurs le sol se trouve
beaucoup plus epuise lorsqu'il a nourri le

plant depuis sa naissance, que lorsqu'il y a
^te repique deja gros ; c'est par ces deux
causes que le froment qui succedc a des
betteraves semees en place est toujours in-

i'^rieur a celui que Ton place apres des bet-

teraves repiquees, toutes choses egales
d'ailleurs

; et cette difference ne se borne
pas a la premiere annee qui suit la recoite

de betteraves. Ces motifs me determinent
a croire que toutes les fois que I'on v-oudra
faire d'une recoite de betteraves le point
de depart d'un assolement dans lequel
cette recoite doit remplacer la jach(ire, ct
oil il importe qu'elle laisse le sol bien net-
toy6 de plantes nuisibles, et dans un 6tat
de fertilise suffisant pour les recoltes sui-

vantes, on ne doit gu^re h^siter sur la pre-
ference qu'il convient d'accorder a I'une
©u a Tautre m6thode. D'ailleurs, il est

beaucoup de sols argileux d'une culture
difReile, dan* lesqueli on ne poiirrait pres-

que jamais compter sur le succds en semant
en place, et oii le repiquage reussit fort

bien. On doit cependant dire que lors-

qu'onadopte la methode du repiquage, \e

terrain que Ton a employe cornme pepini^-
re se trouve tres-fortement epuis6 ; mais
comme il ne forme qu'environ la dixiemo
partie de la totalite des plantations, et

comme on doit toujours choisir pour cela
les pieces les plus fertiles de I'exploitalion,

il en resulte peu d'inconv6nients, et I'on

supplee avec beaucoup plus de facility k

cet epuisement par les moyens que I'art

indique.

Je ne pretends pas, au reste, que I'on

doive abandonner entierement et partout
la methode du semis en glace

;
je pense

meme que dans les circonstances ou I'on

attache une tres-haute importance a la

reussite des betteraves, parce que rien ne
pourrait les remplacer dans I'usage auquel
on les destine, par exemple dans les cul-

tures attachees a une sucrerie, il est pru-
dent et convenable de se r6server le plus
de chances favorables qu'il est possible, en
faisant d'abord des semis en place, surtout
dans les parties les plus fertiles de la solo

qui leur est destinee, et en preparant en
outre des pepinieres d'une ^tendue sufii-

sante, soit pour remplacer les semis dans
le cas oil ils auraient manque, soit pour
couvrir ensuite des terrains moins fertiles

ou d'une culture plus difficile, ou il cut 6t6

impossible d'executer un serais en place
avec quelque espoir de succes. Je suis

bien convaincu que I'on perdra toujours

beaucoup sous le rapport de la preparation
du terrain pour les recoltes suivantes, dans
toutes les parties qui auront 6te ensemen-
cees en place ; mais enfin il est des cir-

constances ou un cultivateur experiment6
pent consentir a subir cet inconvenient,
pour en 6viter de plus graves.

Preparation du terrain, Application des

Pour les semis en place, il est n^cessai-
re que le sol soit en etat dans le courant
du mois d'avril ; dans les terrains argileux
et tenaces, on ne peat guere obtenir cc r6-

siiltat que par un labour profond donn^ en
arri^re-automne ou pendant I'hiver. Lors-

que les gel6es ont bien ameubli la surface,

on d6truit le« plantes nuisibles dont il pour-
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rait so coiivrir, nu moycn de I'cxtirpateiir

r.mploy6 en mars ct en avril ; mais on so

^rdo bien de doimcr un nouveaii labour,

car on couvrirait la surface de mottes dans
Icsquellcs il scrait impossible que la se-

maille ciit du succ^s. Dans Ics terres

blanches, au contraire, qui se tassent par
IVffet des pluies qui surviennent apr(js le

labour, ctque les gelees n'araeublissent en
aucune manit^rc, il vaut presque toujours

mieux attendre que le sol suit convenable-
niens rossuyo au printemps, pour lui don-
ner un labour, et Von ameublit la surface

par un trait de herse. Dans les sols sablon-

neux ou de consistance moyenne, qui s'a-

meublissent avcc facilite, et qui ne se tas-

sent pas par I'eftet des pluies, on pent exe-
cutor le labour plus t6t au printemps, et

c'est la que Ton pent ordinairement faire

les premiers semis. Dans ces cas on ne
pent songer a detruire, par les cultures

preparatoires, le chiendent ou autres plan-

tes vivaces qui se trouvent daus le sol ; car

ce n'est que par des labours executes en
temps sec qu'il est possible d'atteindrc ce

but, et le temps manque pour cela m6me
les annees les plus favorables, lorsqu'on

veut ensemencer le terrain en avril ou
m6me au commencement de mai, si ce

n'est peut-etre dans les parties meridiona-
les de la France ; mais la secheresse du
printemps rendrait la reussite de la semailr

le presque impossible, si I'on attendait,

^ pour I'executer, que le sol eilt deja ete sou-

mis a une secheresse tant soit pen prolon-

gee. Dans tons leschmats on doit profiter,

pour favoriser la levee de la graine, de Phu-
midite qui reste dans le sol apres Phiver

:

il est done impossible de compter sur les

secheresses du printemps pour detruire les

plantes vivaces avant la semaille.

Pour les semis en pepinidre, on prepare
le sol de m6me que je viens de le dire pour
les semis en place ; mais on doit s'efforcer

de les executer le plus t6t qu'il est possible

dans la saison, c'est-4-dire, pour le climat
de Paris, dans la derniere quinzaine de
mars, ou au plus tard dans le commence-
ment d'avril, afin d'obtenir de bonne heure
du plant fort pour le repiquage ; tandis

que, pour les semis en place, la semaille

pent encore reussir dans le courant de mai,
pourvu que la saison soit favorable, c'est-

«-dire qu'il ne survienno pas une seche-

resse durable, tmm6diatement aprds la so-

mail le.

Dans les cultures en place commo dans
les semis en pepinidre, le fumier doit s'en-

terrer par le labour ordinairement unique
qui a precede la semaille, et par le dernier
labour, si I'on en donne plusieiirs.

On a bien plus de latitude pour la pre-
paration du sol dans les terres qui doivent
etre garnies par le repiquage : aprds avoir
donne le premier labour soit avant I'hiver,

soit au printemps, scion la nature du sol,

comme je I'ai explique en parlant du se-

mis en place, on pent ordinairement exe-
cuter encore deux labours avant la trans-

plantation, qui a rarement lieu dans le

nord de la France avant le 15 mai, et qui
pent se prolongcr jusqu'au 15 juin et mdme
jusqu'au la fin de ce mois, quoiqu'avec
moins de chances de succds. Les repi-

quages hatifs sent ordinairement ceux qui
produisent le plus ; cependant il m'est ar-

rive frequemment d'obtenir de belles re-

coltes de plantations executees en juillet
;

mais cela n'arrive que dans des sols tr^s-

riches et dans des etes pluvieux, et il est

bon, autant qu'on le pent, de disposer ses

cultures de maniere a terminer le repiqua-

ge vers le 15 ou le 20 juin.

Lorsque les mois de mars, avril et mai
ne sent pas trop pluvieux, on peut tr^s-bien,

au moyen des trois labours que je viens

de conseiller, et a I'aide des soins conve-
nables pour les hersages intermediaires,

faire perir, sinon entotalite, du moins pour
la grande partie, le chiendent et les autres

plantes vivaces, dans les sols meme les

plus infestes. Dans ce cas, on ne doit ja-

mais enterrer le fumier que par le dernier

labour.

Beaucoup de personnes conseillent d'e-

viter I'emploi du fumier dans la culture

des betteraves destinees a la fabrication

du Sucre. Cette precaution peut etre con-

venable lorsque le sol est deja dans un haut
etat de fertilite ; mais c'est un cas rare ;

et en general, dans les rotations oii I'on

peut faire entrer convenablement la bet-

terave, c'est a cette recolte qu'il convient

d'appliquer le fumier beaucoup plus qu'i
la recolte de c^reales qui doit la suivre. II

est certain qu'une fumure nuit a la quality
' des betteraves ; et Pon i>ourrait dire en ge-



www.manaraa.com

lit JOWRNAi D»"AffPwt6¥iTVRE.

n6ral que oes racines produisent d'autant

de Sucre, k poids 6gal, qu'clles ont re^u

raoins d'engrais ; mais on pouirait en con-

clure de raeme que I'on ne devrait les cul-

tiver que dans des sols trt^s-pauvrcs, car

la m6me diffeience existe entre les bette-

raves produites par un terrain fertile ou

par un sol appauvri, en supposant que dans

im cas comme dans I'autre la recolte n'a

pas re9U immediatement d'engrais. Lors-

que le cultivateur doit employer lui-m^me

ses betteraves, 11 trouve, en y appliquant

du fumier, une ample compensation de la

difiercnco de richesse du sucre, dans ime
recolte double ou triple de celle qu'il au*

rait pu esperer s'il ne lui eut pas applique

de fumier ; et lorsque les betteraves doi-

vent etre vendues, Pacheteur ne pent exi-

ger que le cultivateur reduise sa recolte a

moitie, en refusant de I'autoriser a y em-
ployer du fumier, k moins qu'il ne consen-

tc a lui payer le quintal de racines ^ un
prix double. Dans tout ceci, c'est seule-

nient I'excds que I'on doit 6viter ; et il est

certain que dans un S'ol deja dans un haut

'6tat de fertilite, il est eonvenable d'eviter

une fumure qui produirait des racines tres-

aqueuses ; et dans ce cas, la recolte de ce-

Teales qui suivra les betteraves pourra tr^s-

bien se passer aussi d'engraisi Mais si le

sol n'est pas assez riche pour que Ton puis-

se esp6rer apr^s les betteraves une bonne
r6colte de cer6ales sans engrais, je pense

qu'on doit toujours appliquer cet engrais

aux betteraves. II est neanmoins eonve-

nable dans ce cas, surtout dans les sols 16-

gers et sablonneux, d'eviter I'emploi des

fumiers dont I'efficacite est tres-prompte,

et qui agissent sur la premiere recolte plus

que sur la seconde, comme le fumier des

b^tes a laine, et surtout le parcage, les ma-
ti^rcs fecales, les engrais liquides, la pou-

drette, et m^me le fumier de chevaux deja

tiecompcse. Le fumier de b^tes a cornes>

dans son 6tat frais, est celui qui convient

le mieux ici, parce qu'une grands partie

tie son action se conservera pour les r6-

coltes suivantes. Si I'on est forc6 d'en

employer d'autres, on ne devra les appli-

quer qu'en trds-petite quantite, si ce n'est

aux pepini^res, qui ont toujours besoin d'mi
degre de fertilite suffisant pour produire des
plants vigoureux et h&tifs.

(Uf eonHnucr.)

Nous reproduisons lo rapport suivant,

parce qu'il fait voir les progr^s de Tagri-

culture dans le comt6 do Bellcchasse, et

pent par 14 engager d'autres localit6s k sui-

vre le m^me exemple.

RAPPOUT d'aGRICULTURE.

II m'est impossible, M. I'^diteur, de ne
pas rendre publics I'encoumgcment et l3S

progr^s de I'industrie domestique qui existe,

dans le comte de Bellechasse, sur tons les

objets en rapport avec I'agriculture.

Le quinzC) eut lieu,a St. Francois Rivid-

re du sud, I'exhibition de fevrier 184<8.

Celle d'octobre avait eu lieu a St.Valier,

le21. II est un devoir bien agr^able au
comit6 d'avoir a enregistrer I'^mulation

causee, parmi le peuple, par ces exhibi-

tion, et aussi les grands progr^^s qui s'op6-

rent dans I'industrie agricole* Les mem-
bresont remarqu6,avec une bien vive satis-

faction, les ameliorations rapides en tons

genres,qu'on a pu signaler depuis les avant-

derni^res expositions.

En octobre, on a vu de beaux et bons

chevaux, efdes bestiaux en g6nera], qui ne
le cedent en rien pour la beaut6 et la qua-
lit6 a aucune autre race importee d'autres

pays. L'exhibition d'aujourd'hui qui s'est

faite pour les grains, legumes, produits

agricoles, etc., et pour les objets de manu-
facture domestique,etait superbe; il y avait

profusion, et un concours nombreux de per-

sonnes de toutes les paroisses du comte ; les

messieurs du clerge y assistaient.

Le resultat de cette exposition nous a fait

connaitre que le fleau, qui a detruit nos

bles depuis plusieurs annees, commence 4

disparaitre ; I'orge cultive en grand a rap-

porte, dans plusieurs cas, vingt pour un
;

les pois et I'avoine, surtout les pois, ont

manque en general. Des essais, faits, en
petite quantite, sur les legumes et racines,

ont 6te satisfaisants. La maladie des pa-

tates a presque totalement detruit cetto

plante dout I'absence se fait viveraent sen-

tir dans toutes les paroisses du comte.

Le comite est redevable a Tobligeance

du reverend M. Belle-Isle, pour avoir lais*

s6 ses salles et ses tables a sa disposition,

pendant tout le terns de I'exhibitiDn. Ces
sallee avaient I'aspect d'un veritable bazar,

dans lequtl etai«nt exposes arec prof\rai©a
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des objets en laino et en coton, manufac-
tures dans le c.omt6, dont l'6clat et la

bont6 auraient pu rival iscr avec Irs plus

beaux efforts en c^ genre importes d'Euro
pe.

En general notre FOci6t6 d'aprirulture

interesse beaucoup. Nous avons aregret-

tcr Texiguit^ de nos rossources, qui ne

nous a pas pcrmis de tlonnor de plus nom-
breux encouragements. Nous avons I'es-

poir qu'a une epoque pen reculee, nous

pourrons faire davantage.
Tons paraissent si bien disposes ^ I'edu-

cation agricole et verraient un 6tablisse-

ment en ce genre avec satisfaction les jou-

nes gens surtout le desirent.

Je ne terminerai pas ce rapport, sans

mentionner que des habitants de St. Ger-
vais, de St. Lazare et autrcs lieux, ont mis
devant le comit6 des certificats attest^s,

montrant qu'ils avaient ab ittu et mis en
CDuvre, en 1847, douze, quinze et jusqu'4

six arpents de terre neuve, ceci prouve
Buffisamment les progrds rapides que font

nos cultivateurs.

II est penible qu'on ne puisse 6tendre

davantage nos 6tablissements, il nous fau-

drait pour cela I'aide de l'ex6cutif, die qui

nous a 6te refuse, sur une demando pr6-

c6demment faite.— Canac^ien,

(Du TraiU d'Agriculture de M. EVans.)

Fabrication et traitement du beur-
RE. — Dans les laiteries oii le fromage est

en partie fiiit avec du lait ecr6me, le lait

du soir est coul6 dans les terrines a ecr6-

mer, qui ne devraient jamais avoir plus de
2 a 3 pouces de profondeur, et de laconte-
nance de 1^ a 2 gallons. On 6te la cr^me
le lendemain matin ou a pen pres en 10

heures de temps. Cette cr^me est mise
dms le pot a cr6me oii elle pent rcster de-

puis 3 a 7 jours avant d'etre barattee. La
cr^me enlevee au lait en 10 ou 12 heures
aprds qu'il a ete tire de la vache, fera

toujours le beurre le plus doux. La cr^me
qui reste plusieurs jours sur le lait avant
d'etre enlevee,donnera rarement du beurre
bien doux, quoique la quantite soit plus
grande. Dans beaucoup de laiteries, on
baratte tout le lait sans en separer la cr6-
me ; on le laijse dans la baratte ou le mou-

lin pendant 2 ou 3 jourj*, lorsqu'il commertcfl

h surir. De cette manidre on ohtient la phu
grando quantite de beurre ; la qualit6 ^em bon-
ne, surtout (lu lait iles vaches canadiennes

;

je sai:* que lenr produit a etv d'une livre de
beurre par deux gallons et demi de lait, traiie

de celte facjon.

L'operation de baratter exige de grands
soins. Un coup rf'ffulier dans les baraites 4

poiTipe, et un monvement rdgulier dan.-< les

barattes a moulin, doivent toujours etie suivi><,

s'il est possible. Quelques coups ou tours ir-

reguliers ont souvent gate du beurre qui au-

trement scrait ileVenu excellent. A ceux qui

ont die accoutumes 6 voir le beurre fait sans

la preparation couvenable, la mise en ceuvre
de la baratte peut paraitre un dur travail pour

une personne duns une grande laiterie : main

pen n'est plus facile que de faire du beurre si

la cr^me est bien preparee.

Le meilleur temps pour faire du beurre
en ete, c'est le matin avant que le soleil ait

beaucoup de force : et si Ton se sertd'une
baratte a pompe, on fera bien de la mettre
a la hauteur d'un pied dans une cuve
d'eau froide, ou elle doit rester pendant tout le

feriips de I'opt; ration,ce qui alors durcira beau-

coup le beurre. Par un temps bien chaud, il

pent fetre necessaire de jeter un pen d'eau

froide dans la cr6me,si I'on ne peut pas placer

la baratte dans de Teau froide. En hiver la

temperature doit Hve maintenue a un certain

degr6 ; et si la laiterie est trop froidcjla cr^me
doit Hre chaufTee jusqu'a 55 degr6s, en y ni6-

lant de I'eau chaude, en pla^ant la baratte

dans de I'eau chaude, ou par quelque autre

moyen. La temperature du lait ou de la

crdme ne doit pas exceder, pendant qu'on

baratte, 65 degr^s ; autrement la quantite et la

qiialit6 du beurre en soufTriront. D^s que le

beurre e.<t fait, on doit le separer du lait, et

le placer dans un plat propre ou une cuve^

dont I'interieur doit ^tre bien frotte avec du
sel, pour que le beurre n'y adhere pas. Le
beurre doit alors ^tre travaill6 et presse avec
une cuiller de boisj qu'on loge dans les cavi-

t^s de la masjic dont il separele lait. Si le

lait n'est pas enti^rement enleV^, le beurre

se gatera inJubitablement en peu de temps.

On se serl souvent d'eau froide en lavant le

beurre, quoique cette pratique soit generale-

ment desapprouv6e ; cepeadant je crois qu'on
la trouvera necessaire en Canada par un
temps tr^s-chauil, quand la laiterie n'est pa«

a une temperature convenable, et n'a pas une
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glacidre y jointe. En se servant de Teaii

il faut Pen faire sortir soij^neusement. Si

le fermier a une glaci^re ou un bon puits,

et si le beiirre est moii apres avoir 6te

fait, il diircira en pen d'heures, en le met-
tant dans la glaciere, ou le suspendant dans
un vaisseau dans le puits pres de I'eau, et

il pent alors 6tre mis en rouleaux, puis au
moule avec ou sans sel, pour la table ou le

marclie. Ainsi prepare, on peut le remet-
tre dans la glaciere ou le puits jusqu'a ce
qu'on en ait besoin.

En salant le beurre, des vaisseaux de
bois sont preferables, et ces vaisseaux doi-

vent ^tre faits de frene, bouillis pendant
quelques heures, pour leur oter toute aci-

dite. Les tinettes doivent 6tre nettoyees et

assaisonnee aussi bien que possible avant
que de s'en servir, bien frottees avec du
sel et la cavite entre le fond et les c6t6s

remplie de benrre fondu.

On peut faire une excellente prepara-

tion pour conserver le beurre en reduisant,

en poudre fine et bien mdlee, du sucre et

du nitre, en parties egales et deux parties

de sel commun. Avec chaque livre de
beurre on m^lera parfaitement une once de
ce melange, ou dans cette proportion lors-

que le beurre est entierement libre de lait

;

et le beurre doit immediatement 6tre mis
en tinette, si bien presse qu'il n'y ait pas
des trous d'air ou des cavites d'aucune es-

pece. Si la tinette n'est pas sur-le-champ

remplie, le beurre doit etre parfaitement

convert d'un morceau de toile fine, et sur

celui-ci un deuxieme morceau trempe dans

du beurre fondu, afin d'exclure Pair autant
que possible. Les linges doivent etre soi-

gneusement remplaces toutes les fois

qu'on met d'autre beurre dans la tinette,

jusqu'a ce qu'elle soit entierement remplie.

Les deux linges sont alors soigneusement
^tendiis dessus,et on met un pen de beurre
fondu tout le long des bords, pour exclure

Pair. On doit alors repandre un pen de
sel sur le tout, et le couvercle de bois est

fortement applique. Du beurre ainsi pre-

pare n'a pas le meilleur gout pendant la

premiere quinzaine, mais apr6s cette pe-
riode il acquiert un gout riche et moelleux,
et se conservera doux pendant plusieurs

ann6es. Pai pr^peir^ du bourr© de cstte

mani^re.

Si ce beurre reste longtemps ouvert pen-
dant Pusage, on y verse une forte saumuro
de sel, des qu'elle est froide, afin d'emp6-
cher qu'il ne devienne ranee, ce qui pour-
rait ^trc la consequence de ce qu'il serait

trop longtemps expose a Pair.

Lorsque le beurre doit 6tre expose i un
climat chaud, on doit le purifier en le fon-

dant avant de le saler et de le mettre en
tinetce. A cet efl'et mettez-le dans un
vaisseau propre, et celui-ci dans un autre
contenant de I'eau. Chauffez I'eau jusqu'i
ce que le beurre soit entierement fondu

j

vous le laisserez dans cet etat pendant un
certain temps ; alors les parties impures se
precipiteront en laissant au-dessus une
huile parfaitement transparente. Cclle-ci

refroidie deviendra opaque et prendra une
couleur ressemblant presque a celle du
premier beurre, mais un pen plus pale et

d'une consistance ferme. Si ce beurre raffi-

ne est devenu un pen raide, mais toujours

pendant qu'il est encore un pen mou, la

partie pure doit etre separee de la lie, sal6

et empaquete comme I'autre beurre ; il re-

tiendra mieux le sel que dans son etat ori-

ginaire. On peut le conserver doux sans
sel, en y ajoutant une certaine portion de
bon miel, peut-etre une once par livre. On
mele le tout bien ensemble, de sorte a in-

corporer parfaitement les parties. On pour-
rait de cette maniere conserver du beurre
frais pour de longs voyages, sans aucun
danger de le gater.

J'ai vu d'aussi bon beurre fait en Cana-
da qu'en Irlande ; et je crois, qu'avec un
bon traitement, on peut le faire aussi bon
ici que quelque part que ce soit dans les

lies Britanniques. Je ne connais aucune
circonstance dependant du climat, du sol,

ou des bestiaux, qui nous emp^cherait de
faire du bon fromage. Nous n'avons qu'^
vouer autant d'attention et de soins a la lai-

terie et au precede pour faire du fromage,
qu'on y voue en Angleterre. Rien ne nous
emp^che d'adopter le mdme precede.
Notre lait est assez bon, et nous sommes k
m6me de donner a nos laiteries la tempe-
rature necessairc a la fabrication du fro-

mage et du beurre ; ce sera notre faute si

nous ne rendons pas cette branch© de Pe-
conorai© rural© aussi profitabls qu'elle

peut et doit ^tre.
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COLONISATION;

Neus conformant au piogramme qui est

trac6 a I'editeur par la Soci6te d'Agricul-

ture, nous nous ferons toujours uno loi de

ne parler pas politique, et de ne faire au-

cunc distinction d'origine. Neanmoins

comme c'est un fait quo la majeure partie

des agriculteurs Bas-Canadiens est compo-

see de Canadicns-Frangais, nous ne sau-

rions passer sons silence I'organisation qui

vient de se faire a Montreal d'une " Asso-

ciation pour la colonisation des Townships

de I' Est par les Canadiens-Fran^ais."

Nous disons que nous ne pouvons ici garder

1g silence, voici pourquoi ; c'est que c'est

la une association qui interesse le plus

grand nombre des agriculteurs du pays, qui

est toute enti^re a leur avantage, sans ce-

pendant nuire en rien anx inter^ts des au-

tres agriculteurs. II est en effet notoire

que, depuis longues anuses, des ciiltiva-

teurs Canadiens-Fran^ais 6migrent en

grand nombre, soit seals, soit avec leurs

femmes et Icurs enfants, et sortent du Ca-

nada pour aller aux Etats-Unis et y etre les

serviteurs des autres. Ceux qui ne passent

pas les I'rontidres s'etablissent dans les

Townships de I'Est, ou se mcttent au ser-

vice etdans I'emploi des cultivateurs quiy

sent d6ja 6tablis. Qu'arrive-t-il alors ? Dans
le premier cas, le pays perd une population

precieuse et nombreuse, tine population

accoutum6e au pays et au climat, et a pour-

tant encore des terres nombreuses inhabi-

t^C6 ct incultes. Selon M. O'Reilly, pr6tre

catholiquc et missionfiaire de Sherbrooke,

le norjibre des Canadiens^Fran^ais qui erai-

grent ainsi ne peut 6tre moindre de 3,000

par annee. Dans le second cas, on voit

quelques terrca •'ouvrir, mais cc son! dea

terres dloign^CvS les unes des autres et les

pauvres cultivateurs y p^rissent de misdre

et mtime de faim, et cela parce que Icur

6migration s'est faite sans ordre et sans

m6thode. Mais g6n6ralement ces Cana-

diens forts et robustes sont a gages et tra-

vaillent au jour le jour ; on ccngoit tout

1'inconvenient d'un pareil systd-me.

L'association, qui vient de se former,veut

remfedier a tous ces maux.Bien qu'elle n'ait

pas encore public ses regies ni fait con-

naitre ses moyens d'action, nous croyons

comprendre qu'elle a en vue de dirigcr i'6-

migraiion, de la rendre methodique, de la

rendre profitable aux Emigrants et au
pays. Pour cela, elle se procurerait des rcu-

seiguements sur les routes a suivre, les ter-

res cultivables et cultivees, etc., etc., et

ferait comiaitre aux cultivateurs Cruia-

diens-Fran9ais ce qu'ils ont a faire jyj.ir

agir avec surety et profit pour eux. Selort

nous, une pareille association est on ne peut

plus philantropiqiie, c'est une association

eminemment patriotique (prenant ie mot
patrie dans sa signific ition la plus cten-

due). Selon nous, personne en Canada ou

ailieurs ne saurait 6tre oppose au but de

cette society
;
puisque le but c'^st de peu-

pler et coloniser le pays, c'est de conserver

au Canada une partie robuste et vigoureu*

se de sa population qui va porter a I'ctran-

ger son Industrie et sa force. On ne sau-

rait non plus y 6tre oppose, pour la raisoa

que cette association est en favour d'un©

partie seulement des habitants du pays.

Car tout le monde doit se souvenir qu'a

Quebec, Trois-Rivie^res, Sorel, Montreal,

Lachine, Bytown, Kingston, Toronto, etc.

il se trouve des associations c li sont lea

uue« «u favour de£ immigr&Ctfi irlandais.
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les autres en tliveur des irarnigrans 6cossais,

etc. Jusqu'a ce jour personne n'y a troLiv6 a

redirej personhe,nous peiisons,ne trouvera t

redire a celle-ci ; d'aillenrs nous avons les

prcuves les plus fortes des bonnes inten-

tions de cette societe. Car a part des vue:j

6mises par lo zelcMissionnaire deSherbroo-

ke,vues qui sont^celles de Passociation,uous

voyons que Mgr. I'evSque de Montreal en

est devenu le patron, et que les honimes

les plus remarquables par leur nom, leur

fortune, leurs talents, approuvent cette en-

treprise et sont pr^ts a seconder ceux qui

Pont commencee. II ne s'agit plus que de

la Miener a bonne fin. II faut pour cela, ce

nous semble, se h^ter de publier les rdgles

de I'association et requerir I'assistance et

i'appui des amis du pays. On a parle d'uue

souscription mensuelle de cinq sous ; nous

sommes certain que personne ne refusera

cette aum6ne au pays. D'ailleurs il est

certain que la nouvelle Societe aura besoin

pour parvenir a son but d'avoir quelques

fonds a sa disposition ; ce sera une nouvel-

le raison pour s'empresser de donner un 6cu

par annee. De plus, si nous comprenons

bien les MIM. qui sont les directeurs de I'as-

sociation, on n'aurait pas intention de bor-

ner auxTownships de I'Est I'e migration ca-

nadienne ; on ne voudrait par la que la ren-

dio plus methodique et la mettre en etat

d'etre forte et de pouvoir se soutenir elle-

nidme, tout en profitant au pays. La meme
ehose serait faite pour les autres townships,

ce qui cependant n'excluerait nullement
(bien loin de ia) I'immigration irlandaise

ou autre qui voudrait s'y porter. Comme
on peut le voir, c'est la une entre-

prise qui est belle et bonne, mais aussi

c'est une entreprise immense ; esperons

qu'on ne reculera pas devant les obstacles

et devant la tache elle-mome, et qu'on

poursuivra jiisqji'au bout ia grande osuvre

qui doit tant servir au progrcJjs, au devclop-

pement et a-la prosp6rite de Tagricultme,

et tend re ^ rendre nos cultivateurs pius g6>

n6ralement i leur aise.

ASSEMBLfiE G£Nj£RALE.

Montreal, 21 Mars 1848.

D*apr^s avis publi6 dans les journaux

fran^ais et anglais de Montreal, la Societ6

d'Agriculture du Bas-Canada a tenu ce jour

son Asserablee Generale Annuelle, a l'H6-

tel Donegana de cette ville.

En presence d'un certain nombre do
membres, il fut propose par le Major Camp-
bell, seconde par A. LaRocque, 6cr., quo
I'houorable Wm. Monissoitappele au fau-

teuil.

Le rapport des proced6s de la Societ6

pour I'annee ecoulee fut aiorslu et approu-

\6. II fut de plus ordonn6 de le publier

dans le Journal d^Agriculture de la Societe

en fran^ais et en anglais.

II fut ensuite propose par le Capitaino

Clarke, second6 par I'lioncrable A. N. Mo-
rin, Orateur de la Cliambre d'Assemblee,

de proceder a I'election des Directeurs de

la Societe pour I'annee suivante. Le re-

sultat de cette election fut comme suit

:

Honorables Morris, Bruneau, Ilincks,

Knowlton, Col. Tacli6, Lafontaine, D. B.

Papineau, Ferric, Morin et Badgley ; Ma-
jor Campbell ; M]\I. Yule, De Bellefeuille,

Alf. Turgeon, Armstrong (M. P. P.), A.

Pinsonnault, Boutillier (M. P. P.), Meilleur

(S. E.), J. N. A. Archambault, J. Lamo-
the. Watts (M. P. P.), McConnell (M. P.

P.), Tache (M. P. P.),Cauchon(M. P. Pj,

Penner, Evans, T. Bouthillier, And. Van-

dandaigue, Felton, James Gibb, P. Lacha-

pelle (pere), Guilbault et Monk.

Le Secretaire re^ut'ordre de preparer

des rapports, et des ctats des fonds de la

Societe, pour les mettre devant les diffe-

rcntes branches dc la Legislature, mainte-

nant en session.
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11 flit propos6 par M. Watts (M. P. P.),

secondu par M. Yulo quo les remercimens

do I'Assembleo soicnt offcrts au President

pour la maniCrc habile avcc laqucUe il a

r6sid6 cette Assemblec.

L'Asscmbl6e alors leva sa stance.

Far ordre,

Wm. EVANS,

S. S. A. B. C.

F^ A P P O Pv T

De la Socicte d''Agriculture du Sas- Canada,

soumis d VA6iicmblce Generale Aanuelle

des Menibres, tenue dVHotel Donegana,

Montreal, k 21 Mars 1848.

II s'est maintenant 6coule une ann6e

depuis la fondation de la Societe, et bieii

que cette Societe n'ait pas encore pu at-

teindre tous les objets pour lesquels elle

s'est orsinis6e, elle a cependant la satis-

faction dc pouvoir annoncer qu'elle a fait

quelques progres. Elle a d'abord fait pu-

blier dans les langues fran9aise et anglaise,

et connaitre par tout le pays " les priaci-

paux objets de la Soeiete," *^ les rdgles"

qui doivent la diriger, et une " adresse au

public" pour lui demander sou aide et sa

cooperation, afin de remplir ses vucs pour

I'amdlioration de PAgriculture. Elle a en-

suite commence la publication, le ler. Jan-

vier dernier, du " Journal d'Agriculture et

Precedes de la Societe d'Agriculture du

Bas-Canada," et cela dans les langues

fran^aise et anglaise. Elle est heureusc

de pouvoir faire rapport que ccs journaux

ont une circulation fort etendue, que le

journal anglais a prds de mille souscrip-

teurs ct le journal fran^ais entre deux et

trois mille, et qu'il y a toute apparence

que la circulation en deviendra encore

beaucoup plus etendue avant la fin de

I'anneg.

La Soci6t6 8''attend que ces publications

feront naitre un int6r6t g6neral pour I'A-

griculturc, qu'elles fourniront beaucoup

d'informations utiles, et donncront une ins-

truction pratique, dans la science de Part

de PAgriculture. Les colonnes de ces

journaux sent ouvertes a toutes communi-
cations utiles sur ces objets, tandis que

d'une autre part tout article, qui pourrait

oflenser une classe ou un parti quelconque,

en est strictement exclu, parce que le seul

objet de ces publications est " Paugmen-
tation des produits du Canada, en quantitu

et en valeur."

Comme on peut s'en faire une idee, les

d^penses encounies pour ces publications

sent fort considerables, et rendent neces-

saire que les souscriptions soient payees

aussitot que possible, afin que la Soci6t6

puisse rencontrer les engagements qu'elle

a contractes, et vu qu'elle n'a aucun autre

fonds a sa disposition.

La Society n'est pas encore en etat de

pouvoir adopter des mesures pour I'etablis-

sement d'Ecoles d'Agriculture et de Fer-

mes-Modeles, quoique plusieurs propri6-

taires fonciers aient offert a la Societe de

mettre pour un certain nombre d'ann^es

des fermes a sa disposition pour cet objet.

Les Seminaires de St. Hyaciuthe et de

Ste. Anne ont aussi fait connaitre qu'ils

sent prets a 6tablir des Fermes-Modeles

dans ces endroits, ainsi que des Ecolcs pour

fournir a de jeunes cultivateurs une Edu-

cation Agricole, et PInstruction pratique

qui leur est necessaire. Malgr6 toutes ces

offres, la Societe, n'ayant pas les fonds ne-

cessaires a de pareilles entreprises, a du

difierer, bien a contre-coBur, de prendre

une part active a ce sujet. Elle est ce-

pendant convaincue (fu3 ce serait la le

moyen le plus certain de procurer Pamelio-

ration que demande PAgriculture Cana-

diennc, puisque Pon mettrait ainsi devant

lOiSpeuple le systCme de culture le plus re-
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commandable, qu'on le mettrait en opera-

tion, et que les r6sultats obteniis par ce

syst^me seraient examines et expliqu6s

soigneusement a tons les visiteurs.

Une Bibliothdque et un Musee Agricoles

sont des accessoires qne la Soei6t6 d'Agri-

culture du Bas-Canada devrait avoir, afm

de pouvoir atteindre avec fruit ses objets
;

cependant elle a encore a regretter que la

Metropole de ce beau pays ne possdde pas

a I'heure qu'il est une Bibliotheque et un

Mus6e Agricoles, qui ne le cedent en rien

a tous autres sur ce continent, chose si ne-

cessaire pour ce pays qui depend entiere-

ment de 1 'Agriculture. La Societe a des

materiaux pour commencer une Bibliollid-

que qui augmenterait prompteraent et

d'une maniere qui la rendrait des plus uti-

les a la classe Agricole.

Quelque mepris que Pon affecte pour

" I'Education Agricole par les livres," nous

n'avons aucun autre moyen d'Mre au fait

des ameliorations introduites dans d'autres

pays, par I'emploi du savoir et des capitaux,

et au fait des resultats des experiences,

qu'en lisant ce que les ecrivains disent sur

ce sujet. Le Musee devrait posseder les

instruments agricoles les plus renorames

on au moins des modules de ces instru-

ments, et des echantillons clioisis de toutes-

les graines propres au Canada. II faudrait

pour cela un endroit convenable, qui sans

doute ne serait pas difficile a avoir a Mont-

real.

Dans le but de suivre autant que possi-

ble I'exemple donn6 par les Soci6t6s Na-
tionals d'Agriculture des lies Britanni-

ques, la Societe* a le plus grand desir d'a-

voir une grande exhibition annuelle de

produits agricoles, d'instruments, et de

produits de nos mamifacturcs domestiques,

afin que les cultivateurs des diffiferentes

parties du pays puissent se connaitre, qu'ils

puissent examiner et apprecier par compa-

raison les differentes qualit^s, I'excellence

et les defauts des produits agricoles et ma-
nufacturiers,et qu'ils aient ainsi des moyens
d'information, d'instruction et d'eiicoura-

gement ; cbjets qui ne pourraient ^tre at-

teints aussi bien d'une autre mani6re. La
Society cpmprend que ces exhibitions, te-

nues annuellement dans differentes parties

du pays, sont aussi necessaires en Canada
pour procurer I'avancement de I'Agricul-

ture qu'elles le sont dans d'autres pays

pour le meme objet.

La Societe reconnait avec la plus gran-

de satisfaction I'appui g^n^ral et I'encou-

ragement qu'elle a re9us de la part du

Clerg6 Catholique Remain, dont plusieurs

membres sont devenus membres a vie et

membres annuels de cetteSociete,et qui en

general ont souscrit au Journal d^Agricul-

ture. Sans cet appui, la Society est per-

suad6e qu'elle n'aurait pas des esperances

de succ^s aussi iiatteuses que celles qu'el-

le entretient et qu'elle se flatte de voir se

realiser parmi la population rurale. Pour

tout dire, la Societe re^oit de toutes parts

les preuves les plus certaines qu'il existe

actuellement le plus vif inter^t pour l'am6-

lioration de PAgriculturCy amelioration qui

s'obtiendra sans aucun doute, si I'on adop-

te des mesures propres a entretenir un sen-

timent aussi favorable.

T -a Societe, voyant que la session actuel-

le de la Legislature ne devait pas dtre de

longiie duree, a cru devoir diiferer de faire

application pour obtenir une allocation

d'argent.

La Societe soumet a cette Assembiee

un compte-rendu de ses precedes et un etat

complet de ses recettes et de ses depenses^

pour I'annee ecouiee.

La Societe fait remarquer en terminant

que, si cette Assembiee approuve ce qui a

ete fait pour commencer et est con-

vaincue que les objets, pour Icsquelles cette

Association a ete formee, sont recomman-

I dables et propres a procurer la prosperite-
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g6n6rale du peiiplc, elle adoptera de suite

dcs mesures pour assurer la continuation,

d'une manicre prosperc, de ce qui a 6te

commence, et qui ne pent s'accoraplir que

par Pnnion de tons ceux qui sent convain-

cus que toutcs Ics classes des Canadiens

sent profondemcnt interess6es a voir pros-

perer I'Agriculturc, et a avoir des produits

d'excellente qualite et en grande abon-

dance.

Le tout respectueusement soumis.

Ce n'cst pas sans une vive satisfaction

que nous donnons insertion a la lettre 8ui-

vante qu'ecrivait il y a quelqucs jours un

jeune monsieur, qui 6tudie en m6decine.

Cette lettre 6tait adress6 a M. le Secretai-

re de la Soci6t6 d'Agriculture qui a bien

voulu nous la passer. Bien que nous

n'ayons pas la permission de Tecrivain,

nous publions cette lettre, parce que nous

croyons que cette publication ne pent que

servir a encourager, d'une part, nos jeunes

compatriotes a s'adonner aPagriculture, et

d'une autre faire faire aux premiers hommes

du pays d« serieuses refiexious. Cette pu-

blication servira encore ,nous n'en doutons

pas,a faire jeter les yeux de nos legislateurs

sur le grand sujet de I'agriculture, et les

convaincra de plus en plus combien il est

necessaire que le Parlement vote un oc-

troi d'argent pour I'encouragcment de la

profession agricole.

Malbaie, 28 fe\'rier 1848.

Monsieur,

Comme ami do mon pays et comme as-

pirant a une profession qui, comme toutc
autre, tire indubitablement son appui pt

son soutien dc I'agriculture, je dois, ce me
Bemble, m'emprcsser de me faire inscrire

lur la liste de vos abounds. Je ne puis,

en efi'et, rdsister a Timpression qu'a produit
snr moi et votre s6duisant appel et le cri

de la plus intime persuasion, prononc6,pen-

dant tant d'ann(;es, par les personnes les

plus influentes du pays, surtout lorsque je

considere que la grande tiche de Pam^lio-

ration de I'agriculture parait nous 6tre plus

sp6cialement impos6e i nous jeunes gens,

dans le double but de nous preparer une
carri^re honorable et a I'abri du legitime

murmure d'une generation future. Oui
certes ! c'est une ta.che penible ; mais no-
ble, grande et solide sera notre gloire, ri-

che et brillante sera notre couronne, si par
des soir.s infatigables et une activity incon-

nue jusqu'ici, nous parvenons a faire de-
pendre notre existence et notre prosperit6

d'une source aussi sure et aussi indepen-
dante que celle que nous oflre Tagricuitu-

re t Ce sera, a proprement parlor, batir sur

le roc.

Plus lieureux que nous, nos pdres se par-

tagdrent paisiblement les premiers bien-

faits du sol ; celui-ci, las de donner toujours

et de ne recevoir jamais, degenera de sa
fecondite premiere, et ils le taxcrent d'une
ingratitude dont ils etaient les seuls coupa-
bles. A nous, jeunes Canadiens, I'acquit

de cette dette contractee par nos peres, k

nous, oui a nous la reparation de cette in-

gratitude, si nous ne voulons pas qu'elle re-

tombe toute entiere sur nous ! ! Mainte-
nant que nous sonniies forces de connaitre

les legitimes exigences du sol, profitous des
ressuurces qui sent offertes pour les lui ac-

corder ; faisons genereusement echo a I'ap-

pel patriotique du Journal (PAgriculture.

Cet ouvrage, paraissant si en rapport avec
nos soins agricoles, et coincidant si juste-

ment avec le desir des personnes les plus

connaissantes en fait d'agriculture, ne pent

manquer d'alleger Pinquiete sollicitude

qui nous fait r6ver sur'l'avenir du Canada.
Neanmoins ces premieres demarches, ces

esp6rances si flatteuses ne tendront a rien

de satisfaisant, si elles no sont aidees et

soutenues par une perseverance capable de
faire face aux plus grandes ditiicultes.

L'avanccment de I'agriculture devrait

done 6tre la grande affaire du jour ; tons les

csprits, tons les taleiits, toutes les intelli-

gences devraient se rennir, entrer dans
une patriotique s}T:npathie, se concentrer en
un mot sur cette importante question, afin

d'en faire ressortir tout I'avantage dont
elle est susceptible et d'initier le cultiva-
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teiir au secret f6cond de I'exploitntion du
sol. A cot efiet, les mots " n griciiltiire,pro-

c6d6s noiTveanx, fcrmc-modelcs,etc.,etc.,"

devraient se repeter jusqiie dans les coins

les plus sombres et les plus recul6s du Ca-
nada, avec unc pers6verancc et une ex-

pression de persuasion capables d'aneantir

jusqu'a la nuance la plus legere des preju-

ges. De plus, vu Peiicombrement des pro-

fessions, et par suite le sombre avenir qui

semble se preparer pour celles-ci, rien de

plus desira.ble que les jeunes gens instrnits

s'adonnassent a la culture. Ce sera it un
avantage incontestable ; car n'6tant point

jmbus des usages routiniers actuels, ces

jeunes cnltivateurs se montreraientde sui-

te chaleureux partisans des nonveanx pro-

c6d6s, et les SLicces, qu'ils obtiendraient

infailliblenient d'une metbode rationnellejj;

seraient une preuve puissante et directe

centre Its prejnges. Ce serait aussi un
excellent moyen de tirer avantageusement
parti pour le Canada de la science qui se

puise dans nos institutions. Pour parvenir

a ce but, il faudrait de toute necessite faire

comprendre aux jeunes Aleves que les tra-

vaux de la culture sent une source infailli-

ble de sante, de bonheur et de prosp6rite
;

que les pins grands hommes les out tou-

jours respectes jusqu'a s'y livrer eux-

ni6mes ; et qu'il est iniiniment plus hono-

rable de cultiver la terre, que de v6geter,

quelquefois en d6pit d'une sante deterioree,

dans I'exersice d'ane profession qui a coute

d'ordinaire tant de veilles, de sacrifices, de
privations et de deboires. II faudrait en-

core faire comprendre au jeune Canadien
qu'il est infiniment plus beau de cultiver

la terre que de s'exposer a rencontrer,dans

IVxpatriation, les caprices, les bizarreries

et les atroces plaisanteries du hazard.

Combien de jeunes Canadiens en effet,

ayant train e ou trainant encore aujour-

d'hui une existence deplorable, se seraient

assure le nom de probe et respectable ci-

toyen sur le petit coin de terre que la fortu-

ne leur a refuse ou duquel ils out honteuse-
ment rougi, parce qu'on a naanqu6 d'avan-
ce de faire naitre en eux des idees justes

et raisonnables sur Pagriculture ! La faute
est assLir6raent grave

;
quel ne devrait pas

^tre notre empressement a la reparer ! Le
moyen de la r6parer cette faute, ce serait,

a nion humble avis, Tet-ablissement de

fermes-moddles oii Ton apprendrait aux
eleves a respecter le plus beau et le plus

utile des arts. Je suis envieux (qu'on me
pardonne la tem6rit6 de cette expression)

de la fortune et de I'influence de tant de
personnes independantes qui pourraient si

facilement poser les bases d'etablissemens,

ou la jeunesse puiserait ies principes d'uno
6dncation pins pratique et plus appropriee
aux exigences actuellcs de notre societo

et en somme de notre nationalit6. Mal-
heureusement[je me p^rmettraid'exprimer
nettement ma pensof^Jtant que I'on se con-

tentera d'approuver en silence les conseils

judicieux qui remplissent les colonnes de
nos journaux, la marche du progres sera

toujours lente et incertaine.

J'ose me persuader que vu la justesse de
ma cause et votre appel liberal, vous me
pardonnerez mes longues reflexions en ac-

ceptant ma souscription jointe a celles de
deux antis.

J'ai I'honneur d.''etre,

Monsieur,
Yotre tres-humble

et obeissant serviteur,

(^ Nous venous encore aujourd'hui

avertir nos lecteurs que la Soci^te d'Agri-

culture s'attend qu'ils paieront prompte-

raent le montant de leurs souscriptions,

afin de hii donner les nioyens de rencon-

trer ses engagements. Notre dernier appel

a fait rentrer quelques deniers, mais trop

pen pour le grand nombre de nos souscrip-

teurs. P'ailleurs nos conditions sent clai-

rement exprim6es a la iin de ce journal
j

nous nous y tiendrons strictement.

LIVRES NOUVEAUX.
Lettres sur la iithotritie, ou Tart de

broyer la pierre, par le docteur Civiale

;

6e iettre. Prix, 3 fr. 50 c.

Memoires d 'agriculture ef d'cconomie
morale et domestique, publics par la So-
ciete royale et centrale d'Agriculture, an-
nee 1847, supplement in-S.
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France.— Lcs r6coltes dcs c6r6ales, en

Beauce, en Brio, en PicarcliR ct en Nor-

mandic, se trouvent, au dire dcs cultiva-

teurs, dans lcs meillciires conditions possi-

bles et promettent une grande abondance.

Tont Icnr a ete favorable jiisqii'ici : le terns

dcs semailles, la germination et I'liivcr,

qui a (jte siiffisararaent froid pour purger

leg champs de plantcs et d'animaux para-

sitiss.

Engrais.— Un journal anglais rapporte

qu'un M. J. M. Paine vient de decouvrir

a Farnliam, comte de Surrey, une mine de

guano. Cette mine est composee de phos-

phates fossiles, lcs meilleurs de tons les

engrais. Liebig avait predit la decouverte

de semblablcs mines, lorsqu'il disait :

" L'Angleterre trouvera dans les restes

d'un monde. animal qui n'est plus les

moyens d'augmenter ses richesses par des

produits agricoles, comrae elle a deja trou-

v6 dans un combustible fossile le grand

soutien de son industrie manufacturi^re."

{Pour le Journal d^Agriculture.)

NOTICE.
B'^ou Von a tire, dans le prindpCj quelques-

uns des vigitaux et des fruits qui servent

a la vie et ornent nos tables.

L'abricot provient de I'Arm^nie, Taca-

cia de Barbaric, I'ail du Levant, les aman-
des de Mauritanie, Pananas de PAm6ri-
que, Panis d'Egypte, Partichaut de Sicile

ou d'Andalousie, Pasperge de PAsie, l^as-

phodele de PItalie, Paveline de PAsie, la

l)ourraclie de Syrie, le cafe de PArabie et

des Antilles, la capucine du Mexique et du
Perou, la carde d'ltalie, la carotte do Fran-
ce, le c616ri de France, le cerfeuil de PIta-

lie, la c6rise tir^e de Cerasoute au Pont, le

chanvre et le Un d'Asie, la chataigne pro-

vient de Sardcs en Lydie, le cliou-blanc

du Nord, le chou-fleur de Chypre, le cliou-

rouge et le chou-vert des Remains (1), le

citron de la M6dic> la citrouille tir6e d'As-

tracan, le cresson de Cr^te, le coing pro-

vient dc PAsie, P6chalotte d'Escalon ville

de Phenicie, Pepinard de PAsic-Mineure,

la figue de la Mt^sopotamie, le froment dc

PAsie, la fenouille tiree des Canaries, la

fraise-ananas dc la Louisiane, la framboise

de France, la girofie provient des Moluc-

qucs, la grenade de PAsie, le houbion tir6

de PArtois, le jasmin dcs Indes-Orientales,

la lentillc d'Asie, la luzerne d'Asie, le lya

de Syrie, la laituc provient de Cos, le lau-

sier de Crdte, le maronnier sauvage dcs

grandes Indes, le melon de POrient ou d'?

PAfrique, le murier tir6 de PAsie, le na-

vet indigene de la Chine, lcs noisettes pro •

viennent du Pont, la noix de PAsie, lcs

oignons d'Egypte, les olives de Gr;' ce (2),

les oranges de PInde ou de Tyr, '"(sillet de

PItalie, la peche de Perse, le persil de Sar-

daigne, le piment de PAm6nque meridio-

nalc, la pomme de Neustrie, la poram« rei-

nette de Syrie, la pomme de terre d'Ame-
riquc, la poire de France, le pourpier d'A-

sie, la prune de Syrie, la renoncule du Le-

vant, le riz de POrient, le sarrasin (hlti)

d'Asie, la scorsonere de PAfrique, le sei-

gle de Tartaric, Sib6rie et Crim^e, le ta-

bac du Bresil, le the de la Chine et du Ja-

pon, le topinambour de PAm6rique, la to-

mate de PAm6rique, la tubereu«e de Java
et de Cejlan. L.

C:^ Nous attirons Pattcntion de nos lec-

teurs a Pannonce de M. Boivin sur la der-

niere page.

(J) Les Romams les avaient re^us des

Eg3^ptiens.

(2) Lcs Phoceens plantiirent Polivicr en
Provence.
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OBSsmvATiONS ivifiTioRoi:.OGiQUE8 faites en la Cite de Montreal, Rit^ St,

de Patmosphere
f
par L. A. Huguet Latouk

^
[

Tkermometre
\

Barometie Direct.desvent
j

Variat. de Pat.
•9 x^ w p^

!

Jourso ^\

ft 1
8h Ih 6h 8h Ih 6h 8h Ih 6h 8h il2h 6h

1

A M

24

P M P M A M P M P M A M P M P M A 51 midi P M

clair1 Mardi 35 22 29.37 29.38 29.50 N O Ones 0ue« 'neiff nei£r

2 Mercredi 22 30 19 29.65 29.65 29.68,
29.60'

N Ouess N E; clair claii clair

t^ . 8 Jeiidi 8 23 20 29.68 29.65 xN O NorJ Nord clair nung nuag

•gs 4 81i49.p.m 16 40 28 29.55 29.44 29.36| Nerd N O N Ol'couv couv couv

5 Samedi 24 28 23 29.14 29.00 29.001 Noni Nord Nord neijy neiff neig

6 Dimanc. 22 25 22 29.08 29.08 29.401 Nord Nord Nord neig uuag couv

7 Lundi 19 27 22 29.50 29.44 29.58 N O N N uj'couv couv nuagf

R Mardi 8 20 14 29.69 29.72 29.88 N E N E N E clair

N couv
clair clairf

nuagn9 Mercredi 8 24 17 29.90 29.73 29.66 Nor*] N nuag
10 Jeudi 20 14 -4 29.56 29.69 29.80 N Oues Ouesfnua^ claii clair

j

11 ) 3h.2.p.m -8 3 -3 30.17 30.17 30.19 Ones Oues OuL3Siciair clair clair
1

12 Samedi -4 12 10 30.25 30.25 30.26 Ones Oues Ou'-s "clair clair clairi

la Dimanc. 6 16 2 30.28 30.21 30.11 Ones Ours Ones' clair clair clair

i

14 Lundi 2 21 16 29.90 29.79 29.79' Oues Ones Ones nun

g

couv clair

15 Mardi 17 21 16 29.78 29.79 29.86 Cues Oues Ones nujg nuag clair

16 Mercredi 11 18 20 29.84 29.84 29.84 xN N Oues clair clair clair

17 Jeudi 21 31 24 29.85 29.84 29.90 Oues Oues Oues clair clair clair

18 (.) llh4.p.m 15 31 20 29.98 29.97 29.95 Oues N N Onuag clair clair

19 Samedi 24 41 30 30.00 30.02 29.98 Cues 3 Sud "clair clair clair

20 Dimanc. 25 27 20 29.78 29.70 29.60 S E Est Est Inuair neig pluie

21 Lundi 20 38 30 29.64 29.78 29.86 Nord Oues Oues neig nuag clair

22 Mardi 31 49 30 29.86 29.88 29 90 Oues Oues Oues nuag couv ccuv

23 Mercredi 30 56 30 29.84 29.86 29.89 S O Oues Oues couv couv clair

24 Jeudi 20 26 22 29.91 29.95 29.99 OueslOues Ones clair clair clair

25 Vendredi -4 15 13 30.06 30.1030.13 N Oues S ( clair clair clair

26 Samedi 8 18 7 30.15 29.9529.90, S S Sud
i
clair clair clair

27 ( 3h28.a.m 9 9 29.78 29.82^29.92 Nord N E N Ei;clair clair clair

28 Luadi -9 6 17 29.92 29.73'29.60 Nord Nord Sud |!clair clair neig

29 Mardi 9 49 17 29.29 29.26 29.36 N N Oues neig nuag neig

FftVRIBR COMPARfi.

Thermomitre. Barometre, Venti Atmospher,

a Maxim. Minim. Maximum Minimum •̂*-:>

<1 W 'A o O
g t>r

0)
bb

X ^i 'A n r/j aj d

12

o

84 16

o
a

10

0)

1846 38 le 3 -16 le ler 30.60 le 16 28.98 le 3 11 28 1 1 1021 2
1847 36 le 5 - Sleler 30.96 le 3 29.46 le 21 10 14 7 i:40 12 84 14 12 1 1

1»48 56 le 23 -^ 91e28l 30.iJ8 le 13 29.00 le 5 14l 6 ^ t 1 a 5
38i

18 87 17 10 1 1
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Denis J
durant le mois de Firmer 184-8, avec des remargues surles changements

Memhrc de la Societe d"*Agriculture ^ B, C.

REMARQUES.

Neigc la iiiiit et le matin jiisqu'a midi ; de 12h. beau temps, vent, quelques nuages*
Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, vent.

Neige et soleil de lOh.a lO^h. A. M. ; beaucoup dc nuages
; neige peu a 5h.P.M.,venl.

Beau temps, beaucoup de nuages, couvert.

Neige toute la joiirnee, vent fort, poudrerie, temps couvert.

Neige lanuit et le matin jusqu'a lOh. A. M. ; vent ; beau,de lO.^h. ; beaucoup de nuages.
^W'eige a S^h. A. M. peu ; vent ; neige de 12^h. a Si^h. P. M. vent fort, poudrerie.

I^^Beau temps, clair, beau soleil, vent.

^^Beau temps, vent, beaucoup de nuages, couvert.

^^^Keige peu, vent fort, poudrerie le matin ; de 9|h. A. M. tr6s-beau temps.
^^^Beau temps, clair, beau soleil, vent fort.

I^^Beau temps, clair, beau soleil, quelques nuages.

Tr(is-beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, beaucoup de uuages, couvert.

Beaucoup de nuages avant 12^h., de Ih. beau temps, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, trds-beau temps.

Beau temps, clair, beau soleil, trds-beau temps.

Tr(^s-beau temps, clair, beau soleil.

Trt^s-beau temps, clair, beau soleil.

Neige de 12h. peu ; et de Ih. P. M. ; neige et pluie de 4h.
;
pluie de ^Jh. a la nuit.

Neige le matiu et vent fort jusqu'a ll|h. A. M. ; apr^s beaucoup de nuages.
Pluie, peu, vers lOh. P. M. ; beaucoup de nuages ; couvert ; vent.

Neige la nuit et le matin de bonne heure ; neige a 12^h., a Ih.l^h. 2h. 2.^h. et de Z\\\. i
Vent fort la nuit ; le matin beau temps ; clair, beau soleil. [^^ah., et a 8h.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil.

Tres-beau temps, clair, beau soleil, vent.

Neige de 6h. P. M. vent ; trds-beau temps de 8h. A. M. k Sb. P. M. de 5h. couvert.

Neige la nuit et le matin jusqu'a 9h. A. M. ; beau de 9h., beau soleil de 9^b. A. M.

;

[neige et vent de l^h. P. M. poudrerie, jusqu'au soir.

Comparaison des Observations M eteorologiques faites au College de Ste. *d/me pour Ie mois

de Fevrier, durant les six derniires annees [^echelle de Reaumur^.
«»—'..— - ..

.

.. . . . I . .... . —

.

Observations.-Lq 6 fevrier 1843
terapete et neige depuis 4h. du
matin a 7h. du soir. Le 18 trem-
bleraent de terre ; la premiere se-

cousse dans la nuit, la seconde 4

4^h. la troisi^me a 5h. au matin.
Le 15 fevrier 1845 tremblement
de terre vers lOli. du soir. Le 15

fevrier 1847, violent coup de vent
du Nord-Est vers six heures da
soir.

w Temp^ rature. Vents. ^ oo > "3 & S

<1
haute basse Est Quest Variab.

o O o "p^

1

-19 1
9 8 11 1 31848 5 II 14

1847 6 -21 3 18 5 3 16 8 1 7
1846 3 -19 7 21 7 19 2
1845 12 -22 7 15 6

G 14 8
1844 10 -19 8 15

(
17 6 o

A/

1843 5 -19 7 10 4 1 20 6] I
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U E M A R Q U E S

rOUR LES MOIS DE MARS ET D'aVRIL.

Le mois de mars a 6t6 aussi remarqim-

])le sous Ic rapport de la temp6ratiire que

les precedents. II est vrai que pendant

line semaine nous avons eu de beaux clie-

mins d'liiver ; ce qui a du permettre aux

habitants des campagnes de tirer le bois

de la for^t et de se rendre elans les viUes

pour y faire les achats de grains et d'in-

struments dont ils avaient besoin. Mais

bientot la pluie et le doux temps sont ve-

nus faire disparaitre le pen de neige que

nous avions, et nous ont prives des moyens

faciles de communication. A I'lieure qu'il

est les routes sont dans un etat horrible et

les glaces sont tres-mauvaises. On se de-

mandc apres avoir eu un pareil hiver : quel

eid aurons-nous ? quelle recolte sera celle

de la fin de rann6e 1 Nous pouvons repon-

dre que d'ordinaire, lorsque I'hiver a ete

rigoureux et qu'il est tombe une grande

abondance de neige, on a un ete favorable

et une recolte superbe en quantit6 et en

qualite. Neanmoins ce n'est pas une rai-

son de s'alarmer pour cette annee. Car

bien que nous n'ayons eu que pen de neige

au moins dans le district de Montreal et

une partie de celui de Quebec, on ne pent

nier que les pluies n'aient ete bien aljon-

dantes et n'aient pujusqu'aun certain point

compenser le manque de neige. Toutefois

il nous semble que ce que les cultivateurs

ont a faire, ce n'est pas tant de craindre et

do s'imaginer que la recolte va 6tre mau-
vaise, mais de mettre a profit tons leurs

instants : qu'ils travaillent avec courage et

perseverance, et qu'ils agissent comme si

I'ete ne devait pas etre favorable. C'est

le plus sur moyen de ne se trouver pas a

manqucr Thivcr prochain. Que, pour le

moment, le cultivateur continue ii faire du

sucrcy et qu'il en fasse la plus grande quan-

tit6 possible, ayant toutefois bien soin de

n'epuiscr pas ses 6rablidres, et de clarifier

son Sucre du mieux qu'il lui est possible.

Voila le mois d'avril qui commence
;

dans ce mois, le cultivateur pourra proba-

blement faire les labours qui lui restent k

ex6cuter, quoique nous pensions qu'en ge-

neral les labours ont pu tons se terminer

dans I'automne. Apres cela, il y a I'em-

ploi des fumicrs et des engrais en general,

dont nos agriculteurs doivent comprendre

plus que jamais l'imp6rieuse necessite.

Neanmoins ils doivent se souvenir que

c'est un fait admis que, lorsqu'une terre

est humide, il est presque inutile d'y re-

pandre des engrais. Est-ce a dire pour

cela que I'on doive renoncer aun pareil sol?

Au contraire, il faut y travailler de suite

et I'ameliorer en I'egouttant bien ; il faut

y faire de larges tranche es, il faut y faire

des fosses profonds, autrement cette terre

ne pourra 6tre bien cultivee.

Durant le mois qni vient de s'6couler,

le prix des produits sur nos march6s ont un
peu diminue, mais en general il aete bien

61eve durant tout I'hiver.Le foin et la paille

ont ete en grande abondance dans la pre-

miere quinzaine de mars, et qui sait si I'on

en aura assez a I'automne et I'hiver pro-

chain ! Des cultivateurs craignent fort que

les prairies ne rapportcnt que peu de chose

cette annee. Nous supposons que leurs

craintes Vienncnt du fait suivant : que du-

rant une gi-ande partie de I'hiver, les terres-

basses ont ete couvcrtes d'eau et qu'en-

suite le froid en a fait une masse compacte.

C'est en effet la quelquc chose qui peut

donner des craintes ace sujct ; neanmoins,

comme toutes nos terres tant s'en faut ne

sont pas des terres basses, il y a lieu de

croire que nous pourrons encore avoir une

quantity de fourrage suffisante.

Comme bien des cultivateurs (pas assez

pourtant) s'occupent actucUement a en-

graisser des anim.aux pour les vendrc, nous
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nous liatons do donner l,a rccetto snivantc

que nous trouvons dans un ouvragc d'aj;ri-

culturc. Lo bcrufdoit 6tre nourri avcc des

navcts ou dcs patates, ou avcc du foin et

du biscuit ii riiuilo, Dans le cas oii Ton

voudrait iiourrir lo boBuf avcc des navets,

on conseille d'employer aussi les patates
;

un ropas de pa rates et deux dc navets sont

suffisants pour cliaquc jour. Si au contrai-

ro on vcut employer le foin et le biscuit a

rhuile, pour engraisscr le ba?uf convcna-

blement, il faudra lui en donner en propor-

tion de sa pcsanteur, proportion facile a ob-

tenir, lorsqu'on sait que, pour un bopiif de

700 a 800 livres, il faut sept livres de foin

et quinze livres dc biscuit a Thuile.

Cotte annce, le mois d'avril promettant

d'etre bien doux et d'etre favorable a la

vegetation, la transplantation des arbres

(chose qui no se fait pas assez souvcntpar-

rai nous) pent 6tre un pen liat6e ; nous di-

sons de jilus que cette transplantation de-

vrait dans tons les cas s'elTectuer cliaque

annee, et sur une grande 6chelle. Car,

comme nous Tavons dcja dit prec6dem-

ment, les vergers disparaissent pen a pen

et nous devenons trilmtaires de I'etranger,

m6me pour les fruits dont la production est

cependant si bien favoris6e par notre cli-

mat. Outre cela, n'y a-f-il pas encore les

crablieres a completer ou a commencer ?

n'y a-t-il pas les arbres d'ornement qui sont

si pen nombreux dans nos campagnes, mal-

(Tvb les facilites qu'ont les cultivateurs pour

se les procurer? A ce sujet nous ne pou-

voHs omettre le fait suivant. Un de nos

amis est venu nous trouver cos semaines

dernieres,et il nous a annouc6 qu'il quittait

Montreal, et pourquoi ? pour aller a la cam-

pagne. II avait pourtant en ville une si-

tuation permanente qui le faisait vivre

honn^tement ; mais cela ne lui convient

plus ; il s'en va a la campagne pour y faire

des plantations ! Nous ne dirons pas com-

bien cc Monsienr mnntr^' par la de juge-

ment et de sagesse, tout le monde le com-

prcnd. Nous ne dirons pas ijon plus le lieu

ou il est 0.116 ; cc serait inutile.D'ailleurs il

nous a promis sa collaboration ,e.t dans quel-

ques temps sans doute nous serons ^ m6-

rae do pouvair publier quolque missive de

sa part. En attendant, qu'il nous suffise, en

terminant, de rappeler a nos lecteurs le

passage suivant d'un num^ro du journal de

jVT. Evans. Bien que ce Monsieur disc

(|ue le temps propre a la transplantation,

est le mois demai, neanraoins ilpourrait

se faire que cette annee le cultivateur

trouvat la " saison assez avancee pour

planter ses arbres dans la derni^re quin-

zaine d'jivril. C'est aussi pourquoi nous

nous batons de donner cette citation:

" On pent, dans ce mois (mai), trans-

planter avec cspcrance de succes, lorsqu'on

y porte une attention raisonnable. Com-

me les arbres tirent leur nourriture des ra-

cincs fibreuses, il faut leur en laisser autant

que possible quand on les arrache. La
pratique trop ordinaire en transplantant les

arbres est de creuser d'abord. un petit trou,

de couper les racines de mani^re a ce qu'el-

les y entrent et de les jeter sans faire at-

tention a la maniere dont elles sont pla-

cecs. Far ce moyen, les petites racines se

perdent, excepte pour les pctits arbres ou

ceux qui sont bien jeunes, et Ton doit s'at-

tendre a ce que plusieurs se perdent. Les

racines d'un arbre ne devraient jamais se-

cher i partir du terns ou on les arrache jus-

qu'a celui oii on les replante en terre. Les

arbres pris dans les fordts exigent plus de

soin que ceux que Ton i)rend dans des pe-

pinieres ou en plein champ. Ceux qui sont

toujours en verdure peuvcnt clre arraches

plus tard que les autrcs, sans quoi rop6ra-

tion court risque de ne pas reussir, quoi^ue

nous en ayons plants en a\Til avcc r^ussite.

II en est pen qui connaissent le prix d'une

terre que Ton complante d'arbres utiles

et de parade, indcpcndammrnt du plaisir
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que toute personne de gout doit eprouver

en jetaiit la vue. Et combien dc fois n'en-

tendons-nous pas des iiidividus, en voyant

les jardins de leiirs voisiiis qui abondent en

fruits de choix, regretter de n'avoir pas eux

aussi plant6 dcs arbres fruitiers dans les

leurs. La saison de transplanter les arbres

fruitiers est necessairement limitee a l'6po-

que ou ils perdent leurs feuilles^ alors que

Paccroissement est lent ; et I'excuse qu'on

donne generalement est qu'on n'a pas eu le

terns ou qu'on a oublie d'arracher les arbres

lorsque cela pouvait se faire tout seul. Ce-

ci nous rappelle cet homme qui laissait

inonder sa famille, parce qu'il ne pouvait

raccommoder sa couverture quand il fai-

sait mauvais, et qui disait qu'il n'^tait

pas n6cessaire de le faire, quand il faisait

beau."

NOMBRE DES ABONNES.

DISTRICT DE MONTREAL.

Ville, 240.

He de Montreal. — St. Laurent 10, Ste.

Genevieve 24, Ste. Anne 2, Isle Perrot 3,

Pointe-Claire 6, Lachine 4, Longiie-Pointe

5, Pointc-aux-Trembles 5, Riviere des

Prairies 9, Sault au Recollet 14, He Bizard
5,-87.
He Jesus.— St. Martin 4, Ste. Rose 8,

St. Vincent de Paul 7, St. Fran9ois de Sa-

les 2.—21.
Cote du JVVc/.— Berthier 32, St. Bar-

th^lemy 5, St. Cuthbert 7, Industrie 19,

Ste. Elisabeth l5, Lac Maskinonge 6, St.

Thomas 6, St. Felix 5, St. Gabriel 4, La-
valtrie 7, Lanoraie 8, St. Sulpice 5, St.

Paul 2, Kildare 3, Ste. Melanie 5, Repen-
tigny 2, L'Assomption 26, St. Jacques de
I'Achigan 9, St. Roch do. 13, P^awdon 7,

St. Lin 18, St. Esprit 6, St. Henry dc Mas-
couche 6, Terrebonne 17, Lachenaye 5,

Ste. Anne des Plaines 6, St. Jcr6me 11,

St. Colomban 3, Ste* Thercse 9, St. Jan-
vier 2, St. Augustin 8, St. i^jstache 8, St.

Benoit 12, St. Andre [Oltavra] 8, Pvke Ri-
ver 1, St. Hermas DEUX, Ste. ScWasti-
qu« 6, Petite Nation 13, Buckingham 4,

Aylmer 7, Gatineau 6, Chelsea 4, Vau-
dretiil 23, Rigaud 14, Cadres 10, Cas-
cades 2, Ste. Marthe 8, St. Ignare du
C6teau du Lac 8, St. Polycarpe 6, Coteau
Landing 1, les Allumettes 2, Grand Calu-
met 3, Carillon 1.—425.

Cute du Sud. — St. Regis 1, St. Timo-
th6 8, St. Clement de Beauharnais 7, Ste.

Martine 4, St. Jean Chrysostome 3, Orras-

town 2, Chateauguay 3, Ste. Philomene 3,

St. Isidore 8, Sauit St. Louis 2, St. Philip-

pe 5, St. Edouard 3, St. Constant 5, St.

Renii 6, St. Athanase 8, St. George d'Hen-
ryville 10, Stanbridge 5, St. Luc 6, St.

Jean Dorchester 10, Blairfindie 5, St. Jac-
ques le Mineur 8, St. Cyprien 2, St. Va-
lentin 3, St. Bernard de Lacolle 3, Laprai-
rie 12, Longueuil 11, Boucherville 9, VA-
RENNES 44, Vercheres 9, Contrecoeur 5,

St. Antoine 7, Beloeil 22, St. Hilaire 14,

Chambly 27, St. Bruno 3, Ste. Marie de
Monnoir 24, St. Gr^goire le Grand 3, Ste.

Brigitte 3, St. Mathias 22, St. Jean-Baptw-
te 6, St. Charles 23, St. Marc 15, St. De-
nis 13, St. Ours 26, SOREL DEUX!! Ste.

Victoire 5, Isle du Pads 5, St. Hyacinthe
37, St. Hugues 5, St. Dominique 5, Ste.

Rosalie 4, St. Jude 3, St. Barnabe 4, St.

Simon 6, St. Aim6 6, St. Damase 5, St.

Cesaire 11, La Presentation 5, Lacadie 3.

—549.

DISTRICT DE QUEBEC.

Ville, 82.

He d' Orleans. — St. Pierre IJ, St. Lau-
rent 5, St. Jean 4, St. Francois 4, Ste. Fa-
mille 5.-29.

Cote du J\'*ord.— Grondines 8, Descham-
bault 5, Cap Sante 15, Ecureuils 5,Pointe-

aux-Trembles 3, St. Raymond 4, St. Au-
gus'tin 4, Ste. Catherine 4, Ste. Foye 6,

Ancienne Lorette 5, St- Ambroise 2, Char-
lesbourg 14, Valcartier 5, Beauport )2,

Ange Gardien 3, Chateau Richer 3, Ste.

Anne et St. Fereol 6, St.Joachim 5,iPetite

Riviere 3, Baie St. Paul 4, St. TJrbain 3,

Eboulemcnts 5, He aux Coudres 4, St. Ire-

n6e 4, Malbaie 10, Saguenay 12, Ste.

Agnds 4.—158.

Cote du Sud. — St. Jean Deschaillous 9,

Lotbinicre 12, Ste. Croix 14, St. Antoine
2, St. Nicolas 4, St. Giles 6, St. Sylvestre

4, St.JeaB-Chrysost6me 4, Pointe L6vi 17,

St. Isidore 7, St. Henri 8, St. Anselm© 3,
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St. Bernard 4, Ste. Marie N. B. 12, St. El-

26ar 3, St. Joseph N. B. 9, St. Antoine de
Tilly 3, St. Fran9ois N. B. 9, St. George 4,

Frampton 3, Ste. Claire 4, Ste. Marguerite
4,St.Gervais et St.Lazare 13,St. Charles 3,

Beaumont 4, St. Michel 4, St. Vallier 5,

Berthicr 4, St. Francois 3, St. Pierre 3, St.

Thomas 10, Isle aux Grucs 4, Cap St. Tgna-

ce 4, Islet, St. Cyrille 15, St. Jean Port Joli

6, St. Roch des Aulnets 10, Ste. Anne La-
pocatiere 21, Rivii^re Quelle 3, St. Denis 4,

Kamouraska 12, St. Pascal 4, St. Andre 5,

Rividre du Loup 5, Kakouna 3,Isle Verte 9,

Trois Pistoles 5,St.Simon et S.Fabien 5,Ui-

mouski 6, Ste. Luce 4, Matane 4, Perce 4,

Douglasstown 4, Bonaventure 4, Paspebiac

2, Ristigouchc 5, Carleton 4.-346.

DISTRICT DES TROIS-RIVlfiRES.

Ville, 15.

Cote du JSTord.— Rivi(^re du Loup 7,

Yamachiche 6, Ste. Ursule 2, St. Leon 4,

St. Barnab6 2, Cap Magdeleine 6, Pointe
du Lac 5, Champlain 6, Batiscan 7, Ste.

Genevieve 3, St. Stanislas 4, Ste. Anne la

Perade 10, St. Casimir 4.-66.
Cote du Sud. — Sherbrooke 6, Kingsey

4, Drummondville 4, St. David 5, St.Guil-

laurae 4, St. Michel d'Yamaska 11, St.

Francois du Lac 7, Bale du Febvre 5, St.

Zephirin 2, Nicolet 28, St. Gregoire 4, Be-
cancouT 18, Gentilly 9, Somerset 4, Stan-

fold [GentiUy] 2, Durham [T. de I'Est] 1,

Arthabaska 5, St. Pierre les Becquets 5,

Grantham 2.—126.

District de Montreal, 1322
District de Quedec, 61

5

District des Trois-Rivi^re*, 207

Total, Sl44

ASSEMBLfiE DES DIRECTE^RS.
Montreal, 28 mars 1848.

II s'est tenn, ce jour a I'Hotel Donegana,
tme assemblee des Ditecteurs de la Socie-

te d'Agriculture du Bas-Canada, en con-

form ite a avis doun6 par ecrit aux Direc-
tears.

Presents: L'hon. A. N. Morin, I'lion..

col. Tache, l'hon. Wm. Badgley, major
Campbell, et MM. John Yule, A. Pinson-
nault, J. B. Meilleur, S. C. Monk, J. E.

Guilbault, T. Bouthillier, Wra. Evans.
II a 6t6 propos6 par le major Campbell,

seconde par l'hon. col. Tache, que l'hon.

A.N.Morin soit 61u pi'esident dc la societ6,

Adople unanimement.
Ensuite on proceda a I'^lection des vice-

pr6sidents, qui sent : les honorables col.

Tache, P. H. Knowlton, F. P. Brmieau^
MM. Dr. Bouthillier, James Gibb et R.
N. Watts.—William Evans, 6cr. fut reelii

secretaire.

Le comity de journal futcompos6 comme
suit : Hon. A. N. Morin, lion. aol. Tach6,
major Campbell, hon- Wm. Morris et M^
S. G. Monk.
Le comit6 de finances fut alors nomm6

et compose des honorables A. N. Morin et

Adam Ferrie, et de M. John Yule.

Le comite d""execution fut aussi nomm6
et compose de l'hon. A. N. Morin, major
Campbell et M. Alfred Pinsonnault.

Le major Campbell proposa, ensuite

seconde par M. Pinsonnault, de nommer
M. George Shepherd, grenetier de la So-

cietej ce qui fut adopte. Apres quoi, le

secrt'taire re9ut ordre d'ecrire a M. Andre
Vandandaigue, lui demandant d'accepter

sa nomination comme un des directeurs de

la Societe* ; et I'assemblee s'est separee.

WM. EVANS,
S, S. A. B, C.

Nous nous sommes procure de source

certaine le tableau suivant, auquel nous

attirons specialement I'attention des agri-*-

culteurs

:

Prix des Terres de la Couronne au

sud du fleuve St. Laurent et a I'ouest

de la rividre Chaudidre et du chemin
de Kennebec, 6c;^

Do. a Test de la riviere Chaudidre

et du susdit chemin jusqu'a la ligne

ouest du district de Gaspe, 4c*

Do. dans le district de Gaspe, 3c,

Au nord du fleuve St. Laurent, **

Dans le comte de Saguenay,
_

"

De la ligne ouest du Saguenay jus-

qu'a et compris Grenville, son augmen-
tation et Harrington sur I'Outaouais, 4c.

Sur I'Outaouais au-dela de ces

Townships, 6c,

Les terres du clerge ne se vendent pas at
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un prix raoindie que celles do la coiironne,

niais peiivent se veiidre plus cher selon la,

qiuilite du sol on Ui position.

L'occupant d'lui lot a un droit da pre-

emption pour ce lot.

La vente des terres se fait par Ics agents
locaux.

Les terres de la couronne peuvent se

payer en scn'jjy mais non pas celles du
clerge.

Les premieres se payent comptant lors de
la vente.

Les derni6res terres peuvent s'obtenir en
payant [le cas echeant] les arrerages de
rente, le coiit d'inspection, et un dixi^me
du prix ; et le reste, avec interet, en neuf
versements annuels e^uux.

DU COCHON.

Le cochon commun est trouv6 dans un
6tat sauvage ou de domesticite dans pres-

que tomes les parties temperees de PEuro-
pc et de I'Asie, et dans beaucoup de parties

de I'Afrique et les lies de la mer du Sud.
Les coclions ne semblent posseder aucune
faculte de sensation dans un liaiit degre.

Leur sentiment est si imparfait, qu'on sait

qu'ils ont laisse des souris se terror dans
leur graisse, sans qu'ils aient montre le

moindre malaise, ou qu'ils en aient pris

notice. La forme du cochon n'est pas

61egante, et sa tenue est abjecte comrae
ses habitudes. Sa lourde taille ne le rend

pas moins incapable de vivacity et de Vi-

tesse, que d'un mouvement gracieux. II

aime a se tenir au soleil, et a se trainer

dans la fange. Toute son apparence est un
ail de stupide assoupissement. L'approche

d'une tempete sem.ble I'afFecter particu-

lierement. Dans une telle occasion, il

court avec une espece do frenesie et pousse

des cris d'horreur. Les coclions sent in-

fectes de poux et sujets a beaucoup de ma-
ladies. Au commencement du 5rae mois

apres la conception, la truie rapporte, et

elle fait souvent deux cochonnees par an.

Le cochon, si on le laissait vivre jusqu'au

terme naturel de sa vie, atteindrait Page de

15, mfime de 30 ans. Sa taille et sa force

augmentent jusqu'a Page de f) ou 6 ans.

Le cochon est un grand bien accorde aux
hommes. Sa viande est plaisante, substan-

tielle et nutritive. Le lard so sale mieux
qu'aucune autre viande, en consequence so

conserve plus longtemps et est un impor-
tant article de nos magasins de marine.
Dans Peconomie rurale angiaise le cochon
est considere comme une espece de betail

inferieur, et seuiemcnt bon a consommer
ce qui autrement serait perdu. On suppose
]:tou riant que, nourri avec le rt^jet des mou-
lins, des brasseries, des distilleries et de la

laiterie, il donnerait un plus gr&nd re-

tour de viande, [quelques-uns penscnt que
ce serait le double du poids], qu'on ne
})ourrait obtenir d'aucun autre animal. Si

la culture des legumineuses etaitiutroduite

dans I'agricuture canadienne au pcint desi-

rable et necessaire, on poarrait etendre de
beaucoup et tres-profitablement Pentretien

des cochons.non seulement pour sujSire a

nos propres bcsoins, mais pour Pexporta-
tion.

Je ne pense pas qu'aucune esj^ece de
nos bestiaux ait tant besoin d'etre amelio-
ree que nos coclions. La plus grande par-

tie de ces bestiaux en Canada sont inleri-

eurs, tardifs a venir a maturite et difficiles

a engraisser. L'introduction de quelques
cochons de la race chinoise serait ici un
bon moyen d'ameliorer nos cochons. C'est

une race a jambes courtes, trainant le ven-
tre a terre ; la chair en est blanche et d'un
excellent gout.La taille des coclious,commo
celle d'autres animaux, doit etre choisie

en egard a la nourriture necessaire a

son entretien, et non pour en faire un ani-

mal d'un poids bien grand et probablement
pen profitable.Les races de cochons les plus

petites sont les plus estimees, pour faire

usage de leur viande fraiche ou salee, et

sont, sans aucun doute, plus profitables au
fermier en general et a tons ceux qui con-
somment les rejets des cuisines ou d'autre

rebut.

En choisissant le verrat et la truie. on
doit prendre garde a la perfection de leur

forme, que la truie ait le ventre grand et

ample, et qu'elle ne soit pas trop disposee

a la graisse. Une truie grasse n'aura ja-

mais beaucoup de petits etne sera pas pro-

fitable au fermier. Le verrat ne doit pas

avoir moins de 12 mois ; ni la truie moins
de 10.. On ne doit pasles laisser cochonncr
en hiver, parce que les petits cochons sont

tendrcs et peuvent avec peine Ctre sauves



www.manaraa.com

JroUENAL D^AGEICULTURE. 1127

par un temps trds-froid. La triiio pleinc

doit 6tro scparec dii troiipeau qiielquc

mps avant cjn'cllc coclioiine, soiprneu-

ment gard6c ct avoir line litidre d'nne

titc qiiaiitit6 dc coiirte jxiillc. Trop
paille no vaut rica lors de la cochonnce

' pendant unc scniaino aprds, parec que

1^
petits ainient a se foiirrer sous la paille

Ids que la trace s'eii aper^oive, ct sont

poses a 6trc 6cras6s par la truie lors-

Pelle se couchc. Une truie qui nourrit

oit etre bien cntretenue, et il est bon
d'accoutumcr les petits cochons de bonne
hcure a manger, duns un petit auge,du son
avec du lait ou d'autre nourriture liquide.

• Tels petits cochons dcs deux sexes, qui ne
doivent pas scrvir a la propagation, sont en
Angleterre ordinairement coupes, a Page
d'un mois, et tons peuvent etre sevres au
bout de 6 a 7 semaines. Afin d'cmpdclier
les cochons de fouiller on leur coupe les

tendons du grain avec un couteau bien cf-

fiie, a la distance d'un pouce et demi du
nez. On pout faire cela avec peu de peine
et sans danger pour Panimal a Page de 2 ou
3 mois. Si par ces moyens ou par des an-
neaux ils sont empeches de fouiller la terre

on pent bien tenir les cochons en ete au
trelle. Un petit enclos de treflc, bien en-
toure, afin d'empdcher les cochons de le

quitter, ccntribucrait a leur nourriture dans
un temps qu'elle est la plus rare. Si les

cochons sont confines dans les batiments,
ils doivent 6tre tenus parfaitement propres

ct avec une bonne litiere ; et ceux qui ne
servent pas a la propagation doivent avoir

abondance de nourriture depuis le moment
qu'ils sont sevr6s. Comme la plupart des
fermiers out des vaches, le lait caille, ou
le petit lait du fromage, feront une excel-
lente nourriture pour les cochons, et ne
peuvent pas etre mieux employes. Des
pommes de terre cuitcs, des carottes, me-
lees avec une petite quantite de fiirine de
fdves, d'orge, de ble d'inde ou de pois, sont
phis prolitables a la nourriture des cochons
qu'aucun dc ces articles ne le serait, s'il

etait donne seul. On doit bien avoir soin
de ne jamais donner aux cochons plus de
nourriture qu'ils ne peuvent consommer

;

ils doivent etre nourris frequemment et
suffisamment, mais pas plus. Le rejet des
distilleries serait tres-utile a nourrir les co-
chons, pourvu qu'ils soient tenus propres

dans des soues bien construites, et la nour-
riture r6guli6rement donnce. II serait

pourtant necessaire do donner do temps k
autre une nouiriture meilleure, plus solido

et plus nutritive p. c. des grains, des pdi.s,

des ftjves ou du bl6-d'inde. La chair do
cochons entierement nourris avec le r«but
des distilleries est ordinairement trd'S-mol-

Ic. Je crois que les pois sont la nourriture

la meilleure mais aussi la plus dlspendieu-
se.

—

Traite d^Jlsericulture.
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PRIX DES MARCHES.
Liverpool, 11 mais 1848.

Les marches ne sont pas actifs, excepte
pour matieres alimentaires. La meilleure
fieur de POuest etait dc 2Sc. 6d., la fleur

inferieure a 24'C. et 25c., le ble blanc par
70 lbs. 7c» 4.d. et 8c. 6d., le ble rouge 6c.

4<d. et 7c. 5d., Pavoine 13c. a 14c. le quart,
Porge 3c. a -ic. par 30 lbs.

JTeW'York, 27 mars 1848.
Le marehe a ete inact, excepte pour le

ble d'inde. La lleur de POuest etait a 31c.
lO.^d. ct 32c. 5d. ; celle du Genessee a
32c. 7d., le bl6 a 7c. 3d. et 7c. 6d., le ble
d'inde de 2c. 6d. a 2c. 8d.

Montreal, 28 mars 1848.
Le ble se veud^de 5c.3d.a 5c.6d.le minot

;

l'orge,de 3c.Gd.a3c.ld. ; les pois, de 3c.6d.a
3c. 9d.; les patates, de 2c.a, 2c. Gd. ; le bcBuf,

de 4d. a 7Ui.la livrc ; le mouton, de 2c.6d.a
7c. 6d. lequartier; Pagneau,dc lc.8d.a4c.
le quarticr ; le vcau, de 3c. a 10c. le quar-
ticr

; le lard, dc 4c. a 7cJa livre j le beurre
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frais, de Ic. a Ic. 2d. la livre ; le beune
Bal6, de 7d. a 8d. ; le sucre d'erable, de

4d.a 6d. ; Ics GBufs, de 9d. a lOd. la doiizai-

ne; les oignons, de 2c. a 3c. le minot, de

13c. ^ 17c. le quintal ; la potasse, de 26c.

9d. a 27c. 6d. ; ]a perlasse, de 31c. a 31c.

6d. ; la fleur so vend de 23c. d 23c. 6d. le

quart.

ANNONCES,

L. P. BOIVIN,
Coin des Rues

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,

ViS'd-vi9 Vancitn Palais de Justice ^ et

Jfo. 80, rue St. Paul, vis-d-vis

la Place Jacques Cartier,

MontreaL

OFFRE ses plus sincdres remerciments
a ses nombreuses pratiques pour i'encouiage-

tnciit liberal qu'il en a re^u, el profile de cette occa-

sion pour les nifornjer qu'il a Irunsporl^ son Maga-
sin a I'endroit ci-dessus, ou il espere rencontrer le

»n5uie encouragement dout on I'a hoiiOr6 jusqu'a pre-

sent.

Son ^ssortiment de Bijouterie consiste en

:

MonlrcK en Or. en Argent, a Patetites et a Cjlindie,

pour Dames et Messieurs,
'Chaiiics de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, Rubans, Chaines CQurtes en Or et

Acier pour Montrcs,
Bagucs de loutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epiriglcltes de goul en grande var;6te,

Bracelets en Chevcux el en Or, Peignes en Argent,
Ornemenls de col pour Dames,
SouTenirs en Ecaille. en Perle, en Email,
feoilcs a (Partes en Aigent, en Nacre cl en Ecaille,
Bourses en Sole, avcc orncments en Acier,
Ridicules de Dames, en Acier,
Lunettes en Or, Argent, Aciei et Ecaille,
JSoitcs pour do de Fantaisie,
Pendules de diverses cspcces,
Coutellerie fine, etc., etc., etc.

— AUSSI,

—

lantemrB pour paseagcs, Traniparents pcur chassis,
Miroirs assortis^ Paniers fran^ais de Fantaisie, une
grande varietc dc Tapisserie, Parfumerie fran^tiiac tt

nnglaise, Cannes assorties, Chapclets, Medaillce <;t

Crucifix en argent et en m^lal, ct une grande vari6t6
d'objctsdans sa ligne et d'objeti de Fantaisie.

Montreal, uara 1848.

MELANGES RELIGIEUX.

CE journal se public le mardi et le ven-
DREDi ; il est Religieux, Politique,Com-

mercial et Litteraire ; il conlient toujours

les nouvelles les plus recentes tant du Ca-
nada que des pays Strangers. C'est aussi

un journal d'annonces ; le taiix de celles-

ci est le m6me que celui des autres joiir-

naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisses du Bas-
Canada, il doit done etre recherch6 pour
les annonces.—Le prix du journal est de
VIJVGT CZ/EL/JViS par annee, payables
d'avance, frais de poste 4 part.—On s'abon-

ne k

Montreal, chez MM» Fabre & Cie.

Quebec, chez M. D. Martijseau, Ptre.

Trois-Rivi^res, chez Val. Guillet, Ecr.
Ste. Anne Lapocatiere chez M. F. Pilote,

Ptre., au college.

Montreal, ler. mars 18^8.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
tidres.

Le prix de la souscription est par ann6e

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sont a part.

On ne s'abonne pas pour moins d^un an.

La souscription doit t^tre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu do
CINQ CHELINS, ce scra un cuelin de plus
par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent ^tre adress6es
au " Secretaire de la Societ6 d'Agricultu-
re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettrcs, etc.des-
tinees au Journal Fran^ais d'Agriculture,
doivent etre adress^es (franches de port),

a PEditeur du Journal d'Agriculture
(partie fran^aise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

J\lELAJfGES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignonne ct St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
IsfpniMsuti.
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DE LA BETTERAVE,

^^flA CULTURE, SA RfiCOLTE ET SA CONSERVA-

l^ft TION
;

I^B Par M» Be Dombasle.

V^^ (Suite.)

I^^B^ Semaille et repiquage,

Le sol 6tant Men ameubli, on pent ordi-

nairement proceder a la semaille des p6pi-

nieres d6s le 15 mars, dans la raoiti6 sep-

tentrionale de la France. Cependant, si

la saison est encore tr^s-froide, il est plus

convenable d'attendre que le sol soit un

pen ^cliauffe par la temperature du prin-

temps, parce que les plantes croissent bien

plus promptement lorsque leur vegetation

B'a pas 6t6 interrompue, et il est n6cessai-

re d'attendre aussi que la terre soit conve-

nablement ressuy6e : mais a dater du 15

mars, on doit profiter, pour executor les

semis destmes au repiquage, des premiers

jours favorables qui se presentent, tant sous

le rapport de la temperature atmospheri-

que que sous celui de I'etat du sol. On pent

aussi, des la meme 6poque, executor les

semia en place ; mais pour ceux-ci on pent

prolonger reparation jusque dans le cou-

rant d'avril, et meme encore plus tard,

comme je Tai dit dans la section prece-

dente.

Le semoir ofFre certainement le moyen

le plus 6conomique et le plus parfait d 'ex-

ecutor cette operation, et des aujourd'hui

ces instruments commencent a ^tre em-

ployes a cet usage sur plusieurs points de

la France. On y emploie des semoirs de

diverses espcces : on y applique quelque-

fois le semoir a capsule en fer-blanc, em-

ploye en Allemagne et en Angleterre pour

la semaille des graines fines, comme tiir-

neps,carottes, colza, etc.Cet instrument est

tr^s-simple ct d'une manoeuvre facile; mail

il est impossible d'obtenir avec lui une

grande r6gularite dans la distribution de la

semence. Lorsqu'on I'emj^oie on doit avoir

la precaution de remettre tr^s-frequem-

ment de la semence dans la capsule, sans

attendre qu'elle soit vide, et de ne jamais

le remplir a plus dei deux tiers ;
sans cela,

Pin^galite dans la repartition de la semen-

ce serait intolerable. Les semoirs a bros-

ses ne presentent pas cet inconvenient, car

la semer>ce s'y repand de m6me, soit que

la boite soit pleine, soit qu'elle ne contien-

ne presque plus rien ; et comme leurs boi-

tes peuvent contenir beaucoup plus de se-

mence que les capsules en fer-blanc, le ser-

vice en est plus commode. Neanmoins,

comme leur mecanisme est un pen plus

complique que celui des semoirs a capsule,

l<»s personnes qui en feront usage devront

s'attacher a se familiariser d!'avance avec

ce mecanisme, qui n'a, du reste, riend'em-

barrassant pour les personnes les plus

etrangeres a la mecanique, pourvu qu'eiles

veulent y apporter quelque attention.

Au i;este, il est vrai de dire qu'il est plus

difficile d'obtenir un semoir parfait pour la

graine de betteraves que pour un grand

nombre d'autres especes de -semenccs, ^

cause de la legerete des grains, de leur

in6galite et des asperites dont ils sont re-

converts. Dans I'usage des semoirs a

brosse, une precaution fort importante est

celle de ne serrer la brosse que tres~leg(^-

rement, et aussi pen que possible ;
si elle

appuie trop fortement, la semaille devient

irreguliere. Un des soins les plus impor-

tants, dans I'usage des semoirs de toute

esp^ce, est que la graine soit prealable-

ment bien nettoy^e et ne contieime aucun

corps etrauger qui puisse obstruer les issues

du semoir.

Les semoirs de ces diverses espcces sont

quelquefois construits de maniere a semer

plusieurs lignes k la fois ;
alors ils sont

train^s par un cheval, et le rayonneur qui
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travc IcB ligiics duns lesqudiles la seinenco
est r6puiidue, est adjiptt a rinstriniielit liii-

iiidme ; en sorte que, la terrc 6tant prt'a-

lablement bien hcrsee, rinstriimcnt ac-

compl^t toiites Ics operations do la seniailie,

c'esl-a-dire oiivre los raies, y repaiid la se-

mence et recoiivre celles-la.

JD'aiitres fois on constniit ces semoirs

pour ne semer qu'ime seule ligne, et c'fst

ce qii'on appelle semoirs a brouette. Un
seiil hornine conduit rinstrument et r^paiKi

la semence dans des raies prealablement
ouvertes par uu rayonneur traine par un
cheval. Une cliaine lixee au semoir et

trainant sur la terre couvre suftisanimcnt

la semence, en laissant tomber dans la

ligne la terre qui en a ete detournee par

le rayonneur. Cette cliaine n'agit nean-
raoins avec perfection que lorsque la terre

eat tr^-meuble ; dans le cas contraire, il

est necessaire de recouvrir la semence par

un trait de herse en suivant la direction

des lignes et non en travers, ce qui depia-

cerait les grains et nuirait a la regularite

des lignes.

Dans la comparaison que I'on voudrait

6tablir entre les semoirs a cheval et les se-

moirs ^ brouette, on pent dire que I'avan-

tage resterait du cote des premiers, si leur

construction n'etait pas un pen coCiteuse,

et a«sez compliqu^e pour ne pouvoir 6tre

manies que par des mains trds-exerc6es.

Le semoir k brouette, separe du rayonneur,
convient mieux aussi aux sols qui ne sont

pas tres-meubles, ©u qui ne sont pas entie-

rement exempts de pierres, pairce qu'on
donne en general au rayonneur isole beau-
coup plus de solidite qu'il ne serait possible
de le faire pour les rayonneurs adaptes aux
semoirs, et auxquels on est fore6 de donner
beaiijeoup de legerete, afin de ne pas trop

augmenter le poids total de I'instrument.
Au reste, I'aUgmentation de main-d'o?uvre
est tres-peu considerable dans Pemploi dn
semoir a brouette, s6pare du rayonneur,
paisqu'en supposantles lignes distantes de
deux pieds, un homme pent tr(^s-bien en-
semencer un hectare et demi dans sa jour-
nee avec le semoir a brouette ; et i moins
que Ton ne poss^de des ouvriers tres-exp6-
riraentes k la ponduite du semoir, on a
beaucoup moins a redouter des laeunes ac-
oidenieilcs dans la semaiUe, parce que
"'komme qui conduit 1'instrument n'avant

jamais qu'une ligne i soigner, et voyant
les grains se r6pandre devant lui dans une
raie d^*ja ouverte, ne pout manquer de s'a-

percevoir sur-le-champ de toute interrup-

tion dans la chute de la graine ; tandis

qu'avec le grand semoir, non-seulement
I'attention est beaucoup plus partagee,

mais la raie ne restait jamais ouverte
qu'un seul instant, au moment ou la graine

y tombe, il est difficile de s'apercevoir de
ee qui s'y passe. Tels sont les motifs qui
m'ont fait jusqu'ici donner la preference
aux semoirs a brouette dans mes propres

cultures, et dans les travaux de la fabrique
d'instruments de Rouille.

II suffirait a la rigueur que le semoir
pla(;at les grains dans la ligne a la distance
de liuit a quinze pouoes, selon Pespace-
ment que I'on veut mettre entre les pieds

de bctteraves ; mais comme on ne doit pas
compter avec certitude sur la reussite da
tous les grains, il est prudent d'employer
deux ou trois fois plus de semence qu'il ne
serait rigoureusement necessaire : dans les

semis en place, je penss que Pon doit dis-

poser Pinstrument de maniere a repandro
trois ou quatre grains par pied de longueur
dans la ligne ; et dans les semis destines k
servir de p6pinidres, dix a douze grains par
pied de longueur, Dans le premier cas la

semaille consomme environ 5 kil. de grai-

ne par hectare ; et dans le second^ de 25
a 30 kil.

;
pour la profondeur a laquelle il

convient d'enterrcr les grains de bcttera-

ves, des experiences nombreuses m'ont fait

reconnaitre qu'un pouce et demi ou deux
pouccs sont la profondeur la plus convena-
ble ; dans les sols tr^s-16gers ii vaudrait
mieux augmenter cette profondeur que la

diminuer ; les jeunes plantes prennent bien
plus de vigueur lorsque la radicule est de-
ja bien developp6e, avant que les cotyle-

dons ou fenilles seminales sortent de terre.

Quant a la distance qu'il est convenable
de mettre entre les lignes de betteraves,

je pense que pour les semis en p6piniere,

elle doit 6tre de douze pouces au moins
dans les sols les plus fert.iles, comme des
terres de jardins bien amendees, et que
quinze a dix-huit pouces conviennent beau-
coup mieux dans les arables m^me les plus
riches, dans Icsquelles on doit toujours faire

de preference ces semis. On ne doit pas
craindre d'cspaccr un pen Iqs lignes, parce
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quo cela influe beancoiip sur la beaiite du
})lant et sur la promptitude dc sa croissan-

ce. Pour les semis on place, je peiise que

les terrains les plus fertiles on ne doit ja-

mais mettre moins de vingt-quatre pouces

entre les lignes, et qu'il est plus coiivena-

ble de les espacer de ving-sept a trente

[xnices dans les sols moins riches. Je sais

bien qu'en general on met moins de dis-

tance entre les lignes que je ne I'indique

ici ; mais j'ai la certitude qu'en les rappro-

chant davantage on n'obtient pas un pro-

duit plus considerable de racines sur une
6tendue donnee de terrain, et les cultures

sont bien plus efficaces entre les lignes,

lorsfiue celles-ci sont moins rapprochees.

Si j'ai propose mdme de ne mettre que 24
pouces entre les lignes dans les sols tres-

riches, c'est surtout dans I'interdt de la fa-

brication du Sucre de betteraves, pour la-

quelle les racines tres-volumineuses con-

viennent pen, car je suis convaincu que
dans ces terrains aussi on recolterait un
poids de racines au moins aussi considera-

ble en espa^ant les lignes a 30 pouces plu-

tot qu'a 2i. Dans tons ces cas on pent es-

pacer les plantes entr'elles, dans la ligne,

a 8 ou 10 pouces ; mais dans les sols extrd-

mement fertiles, si I'on veut obtenir des

racines moyennes, on ne laissera que 5 a 6

pouces entre les plants, de maniere que
les racines se touchent presque, lorsqu'el-

les auront pris tout leur accroissement.

La transplantation du plant des p^pini^-

res se fait aussitot que le plant a acquis

une grosseur suffisante, et i'on doit appor-

ter tons ses soins a preparer avec diligence

les terres qui doivent le recevoir, afin que
rien ne retarde la transplantation ; mais il

est fort importaiit de n'y procederque lors-

que les racines ont acquis au moins la gros-

seur du petit doigt. On conseille ordinai-

rement d'employer k cette operation du
lant de la grosseur d'un tuyau de plume
^crire : ce plant r6ussit fort bien lorsque

sol est huraide ou le temps a la pluie
;

mais si la terre est sdche, et si la pluie se

fait attendre pendant 8 ou 15 jours, le petit

plant souftre bcaucoup et p6rit, tandis que
celui qui a ete transplante deja gros, se

soutient tres-bien, et pent attendre pen-

dant longtemps que des pluies viennent ac-

tiver sa vegetation. C'est de I'eniploi du
tit replant duns la transplantation qu'est

n6e principalement I'opinion de la n6ces-
site des arrosages puur en assurer la repri-

se. On conceit par la com bien il est im})or-

tant de placer les pepinitircs dans un ter-

rain tres-riche, de les ensemencer de bonne
heure, de ne jjas laisser les plants trop ser-

res dans la pepiniere, et de leur doimer,
dans leur jeunessef tons les soins qui peu-
vent accelerer leur vegetation ; car c'est
de la beaute du })lant que depend en gran-
de partie la certitude du succes dixna la

pratique du repiquage.

Dans les })rovinces^septentrionale5 de la
France, on pent bien rarement proceder au
repiquage des betteraves avant le 15 mai,
parce que le plant des pepinidres les plus
hativea n'a pas atteint avant cette 6poque
une grosseur convenable. On peut conti-

nuer I'operation pendant tout le reste du
mois, et pendant tout le courant de juin

j

cependant les repiquages ex6cut6s a la fin

de ce dernier mois ne donnent de beaux
produits que lorsqu'il survaent des pluiw
durables apr^s la plantation, et en g6n6ral
le produit des plantations tardives est en
moyenne moins abondant que celui des re-

piquages executes en mai ou dans le com-
mencement de juin.

Lorsqu'on veut proceder au repiquage,
on lierse et on ameublit parfaiteraent la

terre, que je suppose fraicliement labour^e,
et I'on trace a I'aide du rayonneur les li-

gnes dans lesquelles les ouvriers doivent
placer le plant ; si le dernier labour a 6t6

tres-correct, on peut se dispenser de cetto

operation, et aligner les plants en suivant
les raies tracees par la charrue ; on plant©
alors chaque troisieme raie, en supposant
le labour ex6cut6 a 9 pouces de largeur.

Des ouvriers ou m^me des femmes suivant
chacun une raie pratiquent un tirou dans
la terre i I'aide d'un plantoir en bois, sem-
blable k celui qu'emploient les jardiniers

;

on y place un plant en mettant le collet au
niveau de la surface du sol ; on appuie la

terre centre le plant en enfon^ant le plan-

toir une ou deux fois un pen a c6te du trou,

et I'on termine I'operation en appuyant le

pied sur la terre tout pres du plant, afin de
bien serrer la terre autour de la racine,

Ce soin est fort important, et exige un peu
d'attention de la part des planteurs, car la

reprise du plant est trds-peu assur6e da as

los saisons s^ches, lorbqut la terre n^est pa«
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exactement serr^e autonr de la racine,

aiissi l)ien an fond du trou qu'^ la surface.

On prepare le plant pour le repiqnage

en coiipant les feuilles t, trois on qiiatro

ponces audessus du collet, e'est-a-dirc en

m^nageant senlemcnt les petites feuilles

du coeur. Cette operation est necessaire

siirtout dans les temps sees, parceqwe les

plantes sont fort affaiblies par I'evapora-

tion qui a lieu sur toute la surface des

grandes feuilles a une epoque ou les raci-

iios ne peuvent pas encore reparer cette

perte on puisant de la nourriture dans le

sol. Lorsqu'on emploie de gros plants, il

est prcsque ioujours necessaire aussi de
couper I'extremite de la racine, parce que
C6lie-ci etaut trop longue ne pourrait se

loger dans le trou sans se replier. Lors-
qu'on a coup6 ainsi l'extremit6 des raci-

nes, eUes ne repoussent plus de pivot, et

elles prennent une forme plus arrondie

dans leur croissance ; mais cela ne dimi-
nue en rien leur poids ni leur volume.

Pour la distai-ce des lignes entr'elles, et

pour Tespacement des plants dans la ligne,

les regies sont les ra^mes que celles que
j'ai indiquees en parlant du semis en
place.

On pent laisser garni de plants, h la dis-

tance convenable, le termin qui a servi

de p6]nniere ; mais comme il arrive com-
munement que ce teirain est foule et tas-

se par les pieds des ari-acheuses, lorsque

I'operation a eu lieu par un temps humide,
comme on doit toujours s'efforcer de le

fa ire pour le succes du repiquage, il est

ordinairement plus convenable d'arracher
completeraent le plant de la p6piniere et

de labourer ie terrain pour le consacrer a

une autre culture.

Culture des plantes pendant leur croissance,

Les semis de betteraves, soit en place,
soit en pfjpiniere, exigent un premier sar-
elange aussitot que les feuilles ont atteint
une loiigueur d*un pouce ou un pouce et
demi, et le ^us tot est le mieux. Aur.une
plante ne scufTre autant que celle-ci du
retard ou de la negligence apportes dans
ce premier sarclage, ou dans ceux qui doi-
yent le suivre ; ei Ton distincruora pendant
dant toute I'annee par la vigueur do la ve-
getation et la grosseur que prendront les
racines, la partie d'une pi^ce de terre ou

ce sarclage aura 6t6 ex6cut6 a temps, tan-

dis que dans le reste de la piece il aura
ete retarde de 10 ou 15 jours. Dans les pe-
pinieres dont les lignes so^it espacees de
15 a 18 pouces, ce sarclage doit §tre exe-
cute entiereraent k la main, parce que I'in-

tervalle qui separe les lignes est trop
6troit pour que I'on ne risque pas de cou-
vrir de terre des plantes encore aussi peti-

tes en faisant usage de la houe a cheval.
Quant aux semis en place, oii les lignes
sont distantes de 27 a 30 pouces, on pent
executor la plus grande partie de la beso-
^ne au moyen de la houe a cheval, et I'on

se contente de sarcler a la main les lignes

elle-m^mes sur une largeur de cinq ou six

pouces. On reitere Faction de la houe a
cheval une quinzaine de jours pins tard, et

I'on continue de Pemployer aussi souvent
que cela est necessaire, et jusqu'a ce que
les betteraves couvrant le terrain de leurs

feuilles, ne permettent plus d'y introduire

I'instrument. On d^truit encore aussi sou-

vent que cela est necessaire, soit au moy-
en de la houe k main, soit par I'arrachage,

les plantes nuisibles qui croissent dans la

longueur des lignes, et qui ne peuvent etre

atteintes par la houe a cheval. En m6-
me temps que I'on sarcle les lignes pour la

seconde fois, on eclaircit les plants trop

nombreux en ne laissant que dix ou douze
plants par pied de longueur pour les p6pi-

nieres, et en espa9ant les semis en place,

selon la nature du terrain.

Pour les plants repiques, on passe la

houe a cheral entre les lignes aussitot

qu'ils sont bien repris et que leur vegeta-
tion commence a se developper, et i'on

reitere cette operation une ou deux fois

pendant les deux mois qui suivent la plan-

tation. Si le terrain est passablement pro-

pre, et si l'ann6e n'est pas tres-pluvieuse,

il pousse peu de plantes nuisibles apr^s la

preparation que I'on a du donner pour le

repiquagt, et la houe a cheval suffit sou-

vent seule pour completer I'operation ;

mais si quelques mauvaises herbes veg^-
tent dans les lignes, on ne doit pas negliger

dc les faire anacher a la main ou detruire

par la houe.

II est une attention que je ne puis trop

recommand3r dans I'emploi de la houe k
cheval, tant pour la culture des betteraves

que pour celle de toutes les autres recol-
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tes sarclees. C'est de ne pas atttendre,

j)our employer I'instrument, que Ics plan-

tes nuisibles soicnt deja grandes ct forte

-

ment enracin6es, car alors I'instrument

fonctionne imparfaitement, plusieurs plan-

tes 6chappent a son action, et ses pieds

sont embarrasses par celles qu'il deraci-

ne ; tandis que lorsqu'on saisit I'instant

oil les plantes sont encore jeuncs et n'ont

q^iie de faibles racines, I'instrument detruit

j>arfaitement toutes celles qui se rencon-
trent sur la largeur de terrain qu'il em-
brasse, et I'effet qu'il produit est des plus

satisfaisants. Comme I'emploi de 1^ lioue a

cheval esttres-expeditif, puisque dans une
journee de neuf heures de travail on pent
biner facileraeut au moins un hectare,

entre des lignes distantes de 27 pouces,on
ne pent eprouver aucune difficulte pour
expedier ces operations dans le moment ie

plus opportun : il n'est question que de sur-

veiller exactement les plantations, et de
saisir avec diligence les instants favorables
que presente le temps, lorsque la recolte

reclame le binage. J'ai insiste sur ce point,

parce que je sais que plusieurs personnes,
pour n'avoir pas attache assez d'importan-
ce a cette attention, ont ete pen satisfaites

de I'emploi de la houe a a cheval, et n'ont
pu apprecier tout le service que rend cet
instrument, lorsqu'il est applique a I'ins-

tant convenable.
Dans les saisons tres-s6ches, certains so's

sont sujets a se durcir coasid^rablement,
ce qui arr^te de la maniere la plus facheu-
se la croissanca des betteraves. Dans les

terrains de cette espece il est fort impor-
tant de ne pas laisser le temps a la croute
de se former a une grande profondeur ; ct

apres une pluie battante, aussitdt que le

sol est ressuye, et que I'on redoute la con-
tinuation de la s6cheresse, ricn n'e«t plus
utile que d'ameublir la surface par Pac-
tion de la houe a cheval. Cette operation
doit 6tre reiteree dans le courant de I'ete

toutes les fois que I'on pent craindre un
semblable accident : s'il arrive que la crou-
te se soit deja formee et durcie sur une
6paisseur de deux ou trois pouces ou da-
vantage, on doit alors maneuvrer I'instru-

ment avec precaution sans le faire pene-
trer au-dessous de la croute durcie que
I'on enleverait ainsi en plaques qu'il serai

t

fort difficile de pulveriser ensuite, mais on
ne doit prendre d'aboid que peu de pro-

fondeur, afin d'ameublir seulement la sur-

face ; on apj)rofondit un peu davantage en
passant unescconde fois, et ainsi successi-

vement jusqu'a ce que I'instrument ait

atteint a une profondeur que I'on doit ge-
Uj^ralement donner aux cultures ex^cutees
par la houe a cheval. Par ce precede, on
l)eut, a Taide d'un travail qui n'est pas

tres couteux.amener a un bon etat de cul-

tuie une plantation oii la terre tassee et

durcie ne pouvait plus permettre d'espe-

rer une recolte meme passable : quoique
les pieds de la houe a cheval n'atteignent

pas exactement jusqu'aux racines, la terre

etant desserree siir une grande largeur

dans I'intervalle des ligiies, les racines

peuvent alors vaincra dans leur acci-oisse-

ment la resistance de la portion de terre

qui les entoure immediatement, et leurs

radicules s'insinuent jusqu'a la terre meu-
ble, ou I'humidite des pluies et des rosees

p6netre avec facilite, tandis que Paction

de ces meteores eut ete nulle sur une crou-

te de terre durcie. II arrivera bien sou-

vent, dans une circonstance semblable,

qu'on doublera le produit d'une recolte par
1'operation que je. viens de decrire.

Dans tons les sarclages et binages, soit i

la main, soit a la houe a cheval, on dmt
eviter autant que cela est possible d'ope-

rer par des temps humides, c'est-a-dire

lorsque la terre est penetree d'eau, ou
m^me lorsque les feuilles des plantes sont

encore mouillees, soit par la pluie, soit par
la rosee : les plantes jaunissent souvent ct

souffrent pendant longtcmps aprcs des cul-

tures donnees dans ces circonstances ; et

jamais ]es binages ne sont plus efficaces

que lorsqu'ils sont executes dans les temps
sees et apr^s la chute de la rosee du matin.

On effeuille quelquefois les betteraves

pendant leur vegetation, afin d'employer
ces feuilles a la nourriture des bestiaux

;

inais c'est une operation extremement cou-

teuse par la main-d'cDuvre qu'elle exige
;

etje me suis assur6 par de nombreuses
experiences que ces feuilles ferment une
trds-mauvaise nourriture pour le betail a

cornes, et que Pefleuillement, m6me rao-

der6, diminue beaucoup le produit en raci-

nes. Je pense done qu'on doit s'en abste-

nir dans tons les cas ; cette pratique doit

etre r6prouvee, surtout pour les betteraves

destinccs h la fabrication du Sucre.
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Jlrrachage et conservation. '

Lrs bcttcraves pronncnt ordinairemcnt

nn accroissement sensible j usque bien a-

vant dans Tarridre saison. Cette circons-

tance se i-emarque surtout dans les semis

ou IPS plantations tardives, ou Jorsqne la

'yrlatioa. nyant ete Qrret6e pendant l'et6

par inie ioijo;i)e stMfheresse, ne reprend son

'jcurs qn'apres les premieres pluies de I'au-

•oir.ne. U importc alors de retardcr I'lir-

rachap:e le j)l us. qu'on le pent, sans cepen-

dant s'exposer an dano-cr d'etre arrete dans

cette operation par lespkiies opiniatrcs de

la fin de i'autoinne, ou par cles gelces un
peu fortes. Cct inconvdnient est surtout a

craindre pour les sols ^.rgileux et tenaces

ou il est extr^mement penible et coiiteux

de travailler, et de d6barrasser les racines

de la terre qui y est adh6rente, lorsque

celle-ci est dans un grand etat d'humidite.

Dans les terrains sablonneux et lagers, qui

se ressuient facilement en toute saison, on
pent retarder un peu plus I'arrachage.

jDans le nord de la France, on ne procede

gu^re a cette operation avant le 15 sep-

tenibre, si ce n'est pour la consommation
des fabriquea de sucre oii il est d'une
haute importance de commencer la fabri-

cation le plus tot possible . L'arrachage
pcut ordinairemcnt se continuer jusqu'a la

fin d'octobre, sauf les inconv^ments dont je

viens de parler ; mais il n'arrive presque
jamais d^ns nos climats qu'il survienne
dans le cours de ce raois des gel6es capa-
bles d'cndommagcr les betteraves, surtout

la variety blanche ; car les racines, garan-
ties par leur fanage,peuvent supporter sans
aucun inconvenient une gel6e de trois ou
quatre degres.

Pour les racines qui doiyent 6tre eonsei-
v6es, il est fort important dc retarder l'ar-

rachage, ou du moins I'emmagasinement,
le plus qu'on le pent, paree que la tempe-
rature 6tant plus basse, les racines au mo-
ment ou on les met en masse, soit dans les
caves, soit dans les silos, se trouvent natu-
rellement a la temperature de I'atmosphd-
re, et se conserveiit beaucoup plus long-
temps sans alteration : une difference de
trois ou quatre dcgr6s pcut exercer une
grandc influence sur la conservation ; ainsi,
c'est toujours par le temps le plus frais
qu'il est preferable d'emmaganiser les raci-
nes, et jamais on ne doit les serrer au mo-

ment ou elles viennent d'etre exposees aun
grand soleil, etendues sur le sol. Au reste,

repocjue de I'arrachage doit aussi etre sou-

vent influcncee par lascmaillc du froment,

qui doit suivre cette recoite, et qui ne doit

pas etre seme trop tard,

L'arrachage se fait communement a la

beche ou au trident, ])Our les especes qui

croisscnt sons terre
;
])Our celles dont les ra-

cines se trouvent presque entierement
hors de terre, il suffit d'un leger effort de la

main. Pour les premieres, lorsqu'elles

sont plantees en lignes, on dirainue beau-
coup le travail de I'arrachage en y emplo-
yant une charrue disposee pour cet usage :

cette charrue port'e, en guise de versoir,

au-dessus du soc une piece de bois triangii-

laire qui represente la partie anterieure du
versoir, comme si I'on eut coupe ce dernier

verticalement, immediatement derriere la

partie que I'on appelle I'estomac, et qui
sert a soulever la bande de terre avant
qu'elle soit retournee par la partie poste-

rieure du versoir qui se trouve supprimee.
On attelle la charrue disposee ainsi,de deux
ou quatre chevaux, selon la nature du sol,

et on la fait passer immediatement k c6t6

des lignes de betteraves, en faisant piquer

le soc assez profondement pour penetrer
audessous des racines : on les souleve ainsi

sufiisamment pour qu'il soit facile de les

tirer a la main ; cet instrument convient
egalement pour l'arrachage des carottes

en lignes, et une charrue remplace ainsi 1«

travail de trente ouvriers au moins.

II est bon d'arracher les racines depuis
le matin-jusqu'a neuf ou dix heures, en
consacrant le reste de la journee a les net-

toyer et effcuiller ; car il est fort utile

qu'elles sejournent quelque temps sur le

terrain pour s'y ressuyer. On ne doit done
enlever que vers le soir celles qui out et6

arrachees le matin ; et s'il arrive qu'elles

ne soient pas encore bien ressuyees, il est

prudent, dans le cas ou le temps presente-

rait quelqu'G danger de pluie ou de geiee

pour la nuit, de mettre sur le terrain les

racines en petits tas coniques construits

avec soin et recouverts des feuilles ^u'on
leur a enlevees. Le lendemain, si le

temps est beau, on decouvre les tas, et il

n'est souvent pas memo neccssaire de les

ouvrir pour que les racines se ressuient

promptement. En cas d'urgence on pout
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aussi mettre de mCmo en tas coniques de
quatrc d cinq pieds de hautonr, Ics bottc-

raves arrach^es, et avant I'cfrouillement

et le nettoyage : cette o])6ratiou pent 6tre

fort utile dans Ic cas oii il importe d'ncc6-

16rer I'arrachage, parce que le ^1 se trouve

sutiisamment rcssuy6, et que Ton a lieu do
craindre que des mauvais temps viennent

forcer a le suspendre : on pent ainsi arra-

cher et mettre en tas, dans une journee,

trois on quatrc fois aiitant de betteraves

qu'il serait ])Ossible d'en arracher, nettoyer

et elfeuiller ; et lorsque ces tas sent cons-

truits soigneusement, le collet des racine*;

tourn6 vers I'ext^rieur, le fanage <jui cou-

vre ainsi toute la surface du tas suffitpuiir

le mettre a i'abri des plus fortes phiies,

ainsi que du fl6trissement qui pourrait etre

produit par un trop long s6jour des racines

^tendues sur le sol.

Ces pr6cautions pourront parattro minu-
tieuses a quelques personnes, mais elles nc
pr6sentent pas de difficult6s r^elles dans la

pratique, et la conservation des recoltcb en
depend. On pent profitcr des raoindres in-

tervalles de beau temps pour les elfeuiller

et les rentrer. On pcut, meme dans les

saisons les plus defavorables, saisir quelque
intervalle oii il ne tombe pas de pluie, pour
charger les betteraves sur des chariots, et

les amener sous des hangars ou Ton prece-
de an nettoyage. On pent sans aucun in-

convenient laisser subsister ces tas pendant
plusieurs jours, et les racines n'ont a y
crtundre que des gel6es cr(^s-intenses, c'est

A dire qui d6passeraient cinq ou six degres.
Ce precede est trOs-souvent utile aussi lors-

que la tenip6rature de Tair est trop 61evee
pour qu'on puisse emmagasiner les bette-
raves sans inconvenient: on laisse subsis-
ter ces tas jusqu'a ce que leur petite masse
soit refroidie par quelques jours de temps
frais. Ce n'est pas sans motif que je me
suis etendu un peu longuement sur ces de-
tails, parce que les contrarietes du temps
pendant I'arrachage forraent bien souvent
un sujet d'embarras pour les personnes qui
sc livrent avec quelque eteiidue a la cultu-
re de la betterave ; et parce que I'on a
souvent eprouve des portes tres-considera-
bles par Palteration des racines emmag^i si-

nges, lorsqu'on n'a pas pris les precautions
necessaires an moment de la r^colte.

L'effeuillement des racines ^'execute en
'

amputant, k Taido d'un couteau, le collet

oii sont implant^es les feuilles. En mtme
temps on coupe les radicules, en ^vitant de
faire dc trop larges blessures d la racine, et

I'on d^tachc soigneusement a la main la

terre quiy est adiierente. Dans les sols sa-

blonneux, il suffit de seco -er chaqre racine

pour fair-A tomber toute la terre. iSi le temps
le permet il est fort utile do laisser les bet-

teraves etenxlucs sur le terrain pendant
quelques lioures apr^s que ces amputations
ont 6te executees, afin que les plaies se

dess^chent. On les entasse alors. soit dans
des celliers, des caves, ou autres lieux k

Tabri des golees, soH dans des silos dont
j'in'diquorai tout d I'heure la construction.

Dans Te transjx)rt et I'emmagasinement des

raciiies, on doit les manieravec precaution

et s'opposer a ce que les ouvricrs les jettent

rudement ct de haut, soit sur la terre, soit

les unes sur les nntres, atin d'eviter des

contusions qui determinent la pourriture

dans les racines qui les ont 6prouvees.

De toutes les racines qui peuvent etre

employees a la nourriture du Detail, la bet-

terave est celJe qui presente le plus de fa-

cilit6 pour sa conservation ; et si Ton a agi

avec quelque soin dans I'emmagasinement,
surtout si les racines etaient suffisamment
ressuyees, on les conservera trds-bonnes et

tres-saines, jusque bien avant dans le

printemps, et jusqu'd ce que la luzerne

verte, le trifle incarnat, etc., viennent les

remplacer.

—

^ continmr.

DES PANAIS.
Le pannis pent etre cultive de la meme

maniere que la carotte, mais il reussira le

mieux dans un sol fort et profond. On pre-

tend qu'il ostsuperiour pour la nourriture

des bestiaux et des cochons, et que son pro-

duit [)ar acre est plus considerable. On dit

que 30 perches de panais, si le retour est

bon, sutiiront a engraisser completement
un ba?uf de 3 a 4^ ans absolument maigre,
en trois mois. On donne les racines ordi-

nairement dans la proportion a ])eu pr^sSO
livres le matin, a midi et le soir, et on ajou-

te une petite portion de foin dans les inter-

vallcs. Jo no puis pas dire beaiicoup des
panais scion ma propre experience ; cepen-
dant je i>e crois pas que Tevnluation ci-

desius de leur valour est exegeree. Tr.«f'»^^.
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0»SBRTATK)N8 MfixAoROLOGiQUES foitcs en la CiU (le MonMaly Rice St.

de l^atmosphere, par L. A. Huguet Latour,

P9
Thermometre Barcm Hie Direct.des vents Variat. de Vat.

0 ^
H

ft

1

pa

1

Jours
%^ 8h Ih 6h 8h Ih 6h 8h Ih 6h 8h 112h 6h

A M P M PM A Isl P M P M A M P M P M A M midi P M

Mercredi 2 16 10 29.62 29.64 29.70 N N O N O clair clair clair

2 Jeiidi 6 17 10 30.23 30.26 30.22 N O ]N O N O Clair claii nuag
.. 8 Vendredi 9 15 10 29.86 29.68 29.60 Nord Nord Nord iieig nei£? neig

S2 4 Samedi 16 34 12 29.83 29.83 29.78 Ones S O S clair

Oues neig
claii niiagj

S2 5 <d Sh23,a.m 18 22 8 29.6C 29.70 29.72 Nord Ones nuag clair
j

6 Limdi 19 26 22 29.60 29.61 29.70 JNord N E Est I'couv neig nuag

7 Mardi t20 36 8 29.92 29.90 29.82 Est Est Est fnuag couv neia:

8 Mercredi 10 28 25 29.54 29.40 29.46 JNord Nord Nord nuag clair couv

9 Jcudi 27 29 22 29.74 29.87 29:93 N O NorJ N E'neig couv couv

10 Vendredi 10 16 12 29.61 29.52 29.54 Nord Nord Nord neiff n^ig neig

11 ) llh.47.s. 8, 32 21 29.7S 29.79 29.85 INI Ouet* Oues 'ciaii clair clair

12 Dimaiic. 18 34 22 29.96 29.70 29.62 S E S E Slid jlnuag couv neig

13 Lundi 26 39 22 |29.57 29.57 19M Cues Ones Oues 'nuag clair clairi

14 Mardi 2 20 8 29.86 29.84 29.88 N O N N O clair clair clair

15 Mercredi 1 19 9 29.95 29.91 29.97 N O Ones Oues nuag clair clair

16 Jeudi 2 17 ? 30.15 30.12 30.00 JNord N O S E| clair clair clair

17 Vendredi 6 42 19 30.00 29.72 29.66 Cues OuesN clair clair couv

18 Samedi 17 33 25 '29.60 29.58 29.62 Ones Ones Oues 'clair clair clair

19 (.) 41il6.p.m 15 41 34 29.78

129.75

29.76 29.77 Ones Oues Sud jjclair

Sud rclair

clair couv
20 Lundi 41 51 40 29.72 29.62 S O Oues clair couv
21 x^Iardi 29 54 39 29.30 29.34 29.45 S Oues Ones couv nuag xiuag!

22 Mercredi 30 55 36 29.73 29.73 29.77 N O Oues Oues clair claiy couv
23 Jeudi 22 28 30 29.92 29,94 29.&7 N E N E N E couv couv nuag]

24 Vendredi 24 36 31 30.14 30.12 30.11 iNord Nord Nord 'clair clair clair

25 Samedi 27 41 41 30.08 29.92 29.68 Est S E S E clair clair clair

26 Dimanc. 42 44 41 29.56 29.50 29.55 Slid Sud Sud couv couv pluie

27 ( 8h24.p.m 40 48 40 29.58 29.63 29.66 S Oues N O'pluie pluie couv
28 Mardi 33 40 37 29.81 29.85 29.82 Nord N E Nord 'couv couv couv
29 Mercredi 32 50 48 29.90 29.81 29.88 N O N Oues'pltiie clair nuag!

30 Jeudi 36 45 37 30.0;-) 30.05 30.00 Ones S Est nuag couv couv
31 Vendredi 44 60 57 29.60 29.58 29.56 Sud Sud Sud couv clair pluie

Mars compare.
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6
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633
146
6 25
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Denis, durant le mois de Mars 1848, nvac des remarques tur lea ckangements

Membre de la Societe d'Agriculture y B, C.

REMARQUES.

Beau temps, clair, beuii soleil, vent.

Beau temps, clair, soleil, nuages.

Neige la nuit et toute la journee jusqu'a 7h. P. M. ; vent, poudrerie.. [pouJrerie.

Trds-beaii temps, clair, beau soleil ; de 2h. P. M. nuageux, vers 8^h. neige (pen), vent,

Neige, vent fort, poudrerie, convert ; neige jusqu'a lOh. A. M., beau soleil de llh.quei-

Neige de 8^h. A. M., convert, vent, poudrerie 5 bcaucoupde nuages. [ques nuages.
Convert, beaiiconp de nuages ; neige de 12 ^h. vent, poudrerie.

Beau temps,beaucoup de nuages,de 8h. a 12|h.
;
pluie (a verse) de lOh.P.M. ; vent,couv.

Neige de 7^h. a Si^h. A. M., couvert, vent ; ce soir vent fort, convert.

Vent fort et rieig.lanuit ; ce mat. neig.,vent viol.et poad.j neig. jusqu'a 6ih. P. M. cou-
Tr^s-beau temps, clair, beau soleil. [vert ; de 8h. belle lune.

Neige de l|h. P. M. a 411. P. M., et de 6h. P. M. ; vent violent, poudrerie, couvert.

Vent violent la nuit ; le matin, beau temps, nuige ; clair de 9h. A. M.; tres-beau temps.

;6eau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, beauGoup de nuages ; de lO^h, A. M. tres-beau temps, clair.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, beau soleil ; de 21i.P.AI.nuageux ; de 2^h. couvert ; neige de 4^h. i

Beau temps, clair, beau soleil. [^jli. et de 6h. P. M.
Tres-beau temps, clair, beau soleil ; nuageux de 3li. couvert de 4h. P. M.
Vent fort la nuit; mat.tr.-beau;nuag.de3h.P.M.couv.de4h.;pl.de8.^h.P.M.pl.a verse de9h.
Pluie(a verse)la nuit ; mat.beau,beauc.nuag.; de mid.beau sol.; de3h.nuag.de 4^h.couv.

Trds-beau temps, clair, beau soleil, quelques nuag.; nuag.de Ih.P.M.couv.de 2^h.P.M.
Temps couv.; vent fort ; ncig.(peu)de lli.a 2^h.P.M.; beau sol.de 5h. a 5^h. beauc.nuag.
Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, vent.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, vent fort.

Couvert
;
pluie de 8^h. a 1 l^h.A.M. verg 12ih. vers 2^h. et de 5h. a la nuit ; couvert.

Pluie la nuit, et ce matin et jusqu'a 3h. P. M. ; temps convert.
Beau temps, convert toute la journee.
Pluie, nuit et mat.(pen),couv.; de 12h.beau temps,clair, beau sol. ; de 3h.P.M.vent fort.

Beautemps,beauc.nuag.;beausol.de8h.a8^h.et8|h.a91i.A.M.couv.de 9li. [plh. a la nuit.

Beau temps,beauc.Duag.;del0h.nuag.;del2h.beau sol.;de3h.P.M.nuag.;de4h.couv.;pl.de

Quantite {en pouces) de neige tombeesur VIsle de Montreal, de 1830 (J 1836.

Total 464.40 pouces en 6 £/7ii=77.40 chaque annee.

Mois.
Hiver de Hiver de Hiver de Hiver de Hiver de Hiver de
1830-31. 1831-32. 1832-33. 1833-34. 1834-35. 1835-36.

Extrait du
tableau tenuOctobre 0.00 0.00 0.00 0.60 1.60 0.10

Novembre 3.10 4.65 7.80 3.25 2.95 11.95 par le Docteur
De^embre 26.50 27.45 15.60 21.90 27.70 13.50 Belin.
Janvier 6.90 21.30 15.50 11.80 11.85 18.20
Fevrier 23.30 25.85 14.45 3.40 21.80 19.35
Mars 12.00 21.35 7.15 9.95 19.05 14.40
Avril 1.60 7.00 0.00 0.00 0.00 8.45
Mai 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

Total 73.90 607.10 60.50 51.00 84.95 86,35
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DES NAVETS.
Lcs navcts et le tr6flo sont los deux

grands supports de la meilleure Economic
ruralo de la Grande-Bretagne,comme con-

servant la fertilite dii sol pour produire du
grain, }X)ur ameliorcr la race des bestiaux

et des moutons et comme fournissant regu-

h«>rement toute Tannec de la viande aux
bouchers. II n'y a pas de doute qu'il en
soit ainsi ; mais il n'y a pas de doute non
plus que le systeme de la culture des na-

vets ne pourra jamais 6tre introduit avec
im avantag;e egal dans le Bas-Canada. Le
climat ne s'y pr^te pas et probablement ne
le fera jamais, ni pour cultiver en grand le

navet, ni pour le conserver bon et sain

apres qu'ils auront 6te produits.

Un climat frais, humide et temp6r6 con-

vient le mieux aux na.vets. L'Irlande pro-

duit des navets pbis grands qu'aucune par-

tie des lies Britanniques. J'ai vu deux
navets pris dans le champ dans la premie-
re semaine d'octobre, et present6s a une so-

ciete d'agriculture en Irlanie, dont clmcun
pesait 42 livres. Thaer dit que des navets

produits dans les champs de I'Allemagne
atteignent rarement un poids au-dela d'une
demi-livre chaque, et qn'avec tons ses soins

il n'a pas pu reussir a Moeglin d'en obtenir

un au-dcla de 14 livres. En France et en
Italic ils sont encore moindres. Dans les

climats rapides de la Russie et de la Su^-
de ils sont tout a fait inferieurs. Je n'en
ai pas vus ici d'une grosseur considerable ;

ct a cause des ravages des pucerons et des

frequentes saisons seches les navets sont

ici la culture la plus incertaine. Dans des
terres neuves, dans les bois on dans des
tcrres marecageuses avec une abondance
de cendres, on pent obtenir une recolte

passable de navets, mais ils ne seront pas
tr^s-gros. Les navets suedois (choux-de-
siam) poiirraicnt, convenablement cultiv6s,
produire un rctour tolerable, et ils se con-
serveraient mieux que les autres. Le jau-
ne d'Aberdeen et le jaune de Hollande
viennent apres les navets suedois pour leur
vigueur et leurs qualites nutritives, et se
conservent bcaucoup mieux que les blancs.
On donne bcaucoup en Anglcterre le navet
suedois et les especes jaunes aux chevaux
de travail, avec de la paille et du foin.
La terre doit ^tre bien pulveris6e et par-

faitrment propre pour produire des navets.

Si elle est dans cet 6tat preparatoire, on
pent ouvrir lcs sillons avec la charrue poirr

recevoir le fumier de la m^me manidre fet

a la m6me distance comme pour les pom-
mcs de terre, de 27 a 30 ponces. Le fu-

mier y est alors charrie et repandu dans les

sillons aussi regulidrement que possible.

Cela fait on le couvre a la charrue en s6-

parant chaque sillon en deux et en formant

un nouveau sillon au-dessus du fumier. La
terre ainsi distribuee en sillons est pr^te a

recevoir la semence, qui est semec sur le

dos des sillons au moyen de machines de

differentes formes.

La plus simple est la machine i un rang
de Northumberland. Elle a deux roues

qui marchent dans le creux i chaque c6t6

du sillon qu'on veut semer, ce qui permet
,a celui qui seme de tenir la machine exac-

tement au milieu du sillon. La semence
est mise dans un cylindre de ferblanc a tra-

vers une ouverture qui se ferme et s'ouvre

a cet effet ; dela la semence tombe a mesu-
re que la machine est mise en mouvement
a travers des trous fait a des distances 6ga-
les dans un tube de fer-blanc, qui la jetts

dans la terre. Immediatement en avant
de ce tube est un coutre de fer, aiguis6 sur

le devant, qui couvre la partie anterieure

du lube de fer-blanc et qui fait une raio

dans la terre d'un ou de deux pouces de
profondeur, dans laquelle tombe la graine.

Ce simple appareil cstmonte sur des roues

l^geres, et a un cadre leger, avec deux
manches derri^res, que tient I'ouvrier pour
la maintenir dans une marche 6 gale. Elle

est generalement attache e a un rouleau de
bois, qui couvre deux sillons en m6me
temps, et qui est men6 par un cheval. A
cette brouette a sillons est ordinairement at-

tach6 derri^re le coutre et le tube un petit

rouleau, qui presse et couvre la semence
lorsqu'elle est menee par un homme, sans

un cheval ou un rouleau, mais lcs sillons

doivent etre roul6s auparavant.

On a propose, jusqu'a present sans beau-
coup de succes, bcaucoup de modes pour
prevcnir le ravage des pucerons. On a
m^l6 la semence avec ds la graine de ra-

ves, parceque le puccron prefere la rave au
navet. On pretend aussi, qu'en trempant
la semence pendant 24 hcures dans de I'eau

de tabac forte, dans laquelle le tabac a 6t6

cuit, on cmp^che le puceron d'endomma-
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gor Ic jounc plant jnsqn'a cc qu**]! nit la

troisiemo iouille. Mais duns dcs saisons

Lien studies, il n'y a pas de mmd'de connu
pour prevenir efticacement Ics ravages du
piicrron en Canada dans dcs torres culti-

vees depuis longlemps. 11 est neccssaire en
tout cas do semer la graine epaisse, parce

que la plaiite estexposee a tant d'accidens.

On pcut scmer Ic navet depuis le ler

de juin, pour les navels suedois qui de-

vraient ^tre semes de bonne heure^ jus-

qu'au 10 de juillet. Si le retour est destine a

6tre vendu au marche, ])our la table, plus

sa vegetation est rapide, plus il sera tendre

et cuisant bien. Des navets qui prennent
beaucoup de temps a avancer ne cuiront

pas bien et seront durs et ghiants. lis exi-

gent de grands soins en les })iochant et sar-

clant, et ne doivent pas etre pres Pun de
I'autre que de 8 a 10 pouces. Les navets

siiedois pcuvent 6tre transplantes pendant
im temps convert et humide, lorsqu'on de-

couvre des lacuncs dans les rangs.

En Norfolk, le meilleur comte de PAn-
gleterre pour les navets, nn acre des meil-

leurs est consider6 suffisant pour la nour-

riture de 100 moutons seulement pendant
line semaine. Le produit des navets semes
a la voice varie en Angleterre de 15 a 20
tonnes par acre, et on considcre cela un
bon retour. Le navet globe bianc en sil-

lons produit ordinairement dans le nord de
PAngleterre depuis 25 a 30 tonnes par
acre, egales a pen pres a 1000—1200 mi-
nots ; les navets jaunes et suedois donnent
unpeu moins. Le produit des navets en
matiere nutritive, tel que prouve par Sir

H. Davy,est de 42 en 1000 parties ; des sue-

dois 64 en 1000. Scion Timer 100 livres

de navets equivalent a 22 livres de foin

;

et un boBuf, pour engraisser sur des navets,

doit avoir tons les jours un tiers de son poids.

En Angleterre un bccufde Sl-O livres doit

avoir pour Pengraisser un acre de navets
du produit de 30 tonnes, quantite qui suffi-

rait a. 10 moutons. M. Young dit qu'une
])ete mangera journellement depuis un tiers

jusqu'a la moitie de son poids de navets,

avec une portion de foin ou de paille.

On ne pent pas conserver les navets en
Canada, excepte dans des cavt^aux expr^s
ou dans des caves ; et a Pexception dcs
navets su6dois, ils ne se conserveront pas
seulement diuns les caves, sans chauffer et

se pcrdre, dds qu'nne grande quantit6 est

niise ensemble. Voici Popinion expiiraeo
dans le code d'agriculture, quant a la con-
servation des navets en Angleterre.

L'emmagasinage dcs navets est sujet k
trop d'ouvrage et de risque pour 6tre avan-
tageux dans la plus grande partie du roy-

aume. On n'cmmagasine jamais les na-
vets communs en grande quantite, quoique
quelquefois on en arrachc et on en met en
las une portion, conime les pommes de ter-

re ; on les couvre I6g^rement de paille com-
me on fait a celles-ci, et on les conserve de
m6me sous un abri pendant quclque temps

;

dans cos occasions il faut oter les feuilles

et les racines afin d'empecher qu'ils ne
chaufient et ne pourrissent. Les tas ne
doivent pas etre converts de terrc comme
les pommes de terre, car autrement leur
entiere destruction est inevitable. Cette
racine coutient trop d'eau pour fitre conser-

vee dans un 6tat frais et palatable long-

temps apres 6tre arrachecs de terre, et

quoique la perte dans des saisons extraor-

dinairement severes, surtout pour la variety

blanche et globulaire soit tres-grand, il est

probable que d'emmagasincr systemati-

quemcnt tout ou une grande partie du re-

tour, porterait encore plus de perte une
ann6e dans Pautre ; outre cela la depense
et le travail, lorsque les navets sont cul-

tives en grand, seraient insupjiortables.

On sait tres-bien que les navets, exposes

a une nuit de forte gelee en Canada,
pcrdraient une grande partie de leurs meil-

ieures qualites, et seraient par la absolu-

ment hors d'usage pour la table. Ils sont

d'vme nature si tendre et si aqueuse, que
mis ensemble dans les caves en quelque
quantite considerable, ils sont in6vitable-

ment perdus. En supposant meme qu'on
put les conserver dans les caves ou ca-

vcaux, conime on conserve les pommes de
terre, en grande quantite, quel est le fer-

mier qui aurait assez de pface pour en em-
ma gasiner ce qui est necessaire pour nour-

rir quelque pen de bcstiaux, aux taux de
10 ou 1200 minots par tete. Tons les fer-

micrs qui savent ce que c'est que de nourrir

les bcstiaux dans Petable avec des navets,

savent bien qu'on ne peut pas profitable-

ment les engraisser de meme, a moins
qu'on ne leur donnc autant qu'ils peuvent
en manger.— Traiti d^Jlgriculture,
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DES ENGRAIS
POUR LE JARDINAGE.

On appelle engrais Ics debris des animaux
et des vegetaux araenes a iin certain 6tat

de d6comix)sition. L'engrais purement ani-

mal est tr(is-puissant, mais on a rarcment

Toccasion de I'employer en jardinage :

I'fngrais purement vegetal est beaucoup

moins puissant^ mais comme on I'a sou-

vent sous la main, on Pemploie tres-fr6-

quemment. Celui dont on se sert le plus

est un melange de Pun et de I'autre appe-

le fumicr: il est compose de substances

vegetales impregn6es d'excrements ani-

maux ; il se reduit prompteracnt «n terreau

ou humus, terre particuliere qui fournit une
si grande quantite de nourriture aux plan-

tcs, que quelques-unes y sent atteintes

d'une sorte de plethore qui les fait perir
;

mais die est excellente pour les quatre-

vingt-dixueuf-ceutiemes des plantes quand
elle est amendee par une terre alumineu-
se qui lui domie de la consistance.

La question de savoir si le fumier doit

^tre cnterre a l'6tat frais ou quand il est

reduit a I'etat gras, onctueux, de mani^re
a pouvoir 6tre coupe a la beclie, est encore

en discussion entre les savants et les pra-

ticiens. Les premiers soutiennent qu'il

faut i'enterrer avanttoute fermentation, et

les seconds preferent ne I'enterrer qu'aprds
que la fermentation Pa reduit a pouvoir etre

coupe a la b^clie. En attendant que la

question se decide, on pent sans crainte

preferer le fumier non consomme pour les

terres fortes et froides, et le fumier gras

consomni6 pour les terres sdclies et lega-
le s.

Les fumicrs enfouis dans la terre agis-
sent d'abord comme amendement avant de
fournir de la nourriture aux plantes ; et il

convient d'etudier leur nature afin de ne
pas s'exfoser a des resultats contraires a
ceux qu'on attend. Celui de clieval, de
mulct et d'ane est chaud et leger ; moins
il est consomme, plus il convient aux terres
froides, alumineuses avec exces ; il les di-
vise, les echauffe et les rend plus suscepti-
bles d'etre impregndes des emanations at-
raospheriques. Celui de boDuf, de vache,
est froiil, gras, louid et compact : il con-
vient aux terres chaudes, legercs, siliceuses
avccexcdaj il leur donne du corps, de la

fraicheur en en liant toutes les parties, ce

qui leur permet de resistor a la grande cha-

leur et a la grande Evaporation.

Le fumier de poules, pigeons, lapins,

passe pour etre tr6s-chaud : on Pctend sur

les terres froides quelque temps avant de

les labourer : celui de pigeon entre encore

dans la composition de la terre a oranger.

Quant a celui de coclion, que I'on dit trds-

froid, et capable de faire mourir les plan-

tes, il faut le meler avec ceux destines a

6tre enfouis. Les balayures, les epluchu-

res, les curures de mares, se mettent pour-

rir ou ressuyer dans un coin ; on les remue
une fois ou deux dans Pannee, ensuite on
les emploie a ce quoi elles sont propres.

La poudrette composee d'excrements
humains amenes a un etat proudreux par
une longiie dessiccation, ne s'emploie gne-

re en jardinage que dans la composition de
la terre a oranger.

L'urate qui est une combinaison d'urine

avec une base, tel que le platre, la chaux,
ou autre terre, n'est en usage que dans la

grande culture.

Le noir animalise est une poudre noire,

douce au toucher, inodore, composee pax
M. Payen, chimiste industriel a Grenelle

pres Paris, formee de substance animale
et de charbon, d'une grande fertilite quand
l'ann6e est assez humide pour Ic bien dis-

soudre. Nous avons ete temoins de sa

grande efficacite sur quelques plantes po-

tag^res.

1 <es fumiers destines a former des en-

gi'ais seront deposes successivement dans
une fosse corroyee de mani^re que Peau
ne puisse s'en echapper que quand on lui

donne une issue. Ceux destines aux cou-

ches et aux paillis seront au contraire Ale-

ves en tas sur un terrain sec afin qu'ils se

pourrissent moins vite.

Par des experiences faites sur des cochont

graSf chaque fois 20 livres (poids vivant),

produit, lorsqu'on les a tues, 12 a 14 livres

net. Si les cochons n'excedent pas le poids

de 160 livres, le poids sera de 12 livres
;

s'ils sont plus grands, le terme moyen sera

de 14 livres. Le fermier, en pesant ses co-

chons en vie, pent s'assurer de leur poids

profitable aprds leur mort.
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DE L'EAU.

Eaux de pluie. — Elles sont conside-

r6es comme IgvS meilleures de toiites pour

les arroscments, a cause des principcs dont

elles out 6tc saturt^cs dans ratmosplidre :

elles sont legOsrcs", dissolvent parfaitement

le savon, ct cuisent tres-bien les legumes.

On devrait done les recueillir avec soin en

6tablissant des goutti^res tout autour des

batiments pour rassemblcr celles qui tom-

bent sur les toits, et de la 6tre conduites

dans un grand reservoir place, s'il est pos-

sible, dans la partie la plus haute du jar-

din, d'oii elles seraient distributes, au

moyen de tuyaux, dans les differcnts en-

droits qui exigent des arrosements.

Les pluies surabondantes qui tombent

sur la terre et qui ne peuvent plus entrer

dans son sein quand elle en est suffisam-

ment iml^ibec, pourraient etre rassemblees

et dirigees, au moyen de petites rigoles,

dans une mare corroyee de glaise, placee

4ans la partie basse du jardin ; ces eaux

sont souvent encore meilleures pour les ar-

rosements quand elles ont coule sur la terre,

que lorsqu'elles tombent directement des

nues.

Les eaux recueillies dans un reservoir

ou dans une mare, se corrompraient si elles

restaient exposees au soleil, et il pourrait

en sortir des miasmes nuisibles a la sante

des habitants : pour eloigner ce danger, il

faut planter de grands arbres autour du re-

servoir ou de la mare, afin que leur feuil-

lage garantisse I'eau des rayons du soleil

pendant Pete. A la chute des feuilles, on
retire tons les deux on trois jours, avec un
rateau fait expr^s, toutes celles qui tom-
bent dans le reservoir.

Eaux courantes.— On appelle ainsi

les eaux de ruisseaux et de rivieres qui

coulent a la surface de la terre : elles sont

gen6ralement bonnes, et d'autant meilleu-

res qu'elles coulent depuis longtemps et

que leur volume est plus considerable.

L'eau d'un faible ruisseau pent quelque-
fois contenir de I'oxide de fer pas assez di-

vise, ou d'autres substances nuisibles a la

vegetation quand elles sont trop rappro-

ch6es, inconvenient qui ne pent exister

dans les eaux des grandes rivieres oii tons

les princjpes sont necessaireraent tres-di-

vis6s.

Eaux stagnantes. — Ce sont celles qui

n'ont ni courant ni mouvcment sensible :

expos6es au soleil et aux influences do I'at-

mosphere, elles se peuplent d'animaux et

de plantes qui les corrompent bient6t par

leur decomposition, et les rendent impota-

bles et m6me mortellcs pour Phorame,
niais excellentes pour arroser les vegetaux.

L'eau stagnantc ne sorait jamais dange-

reiise pour les hommes,si un ombragc epais

la soustrayait aux influences du- soleil.

Eaux de source.— Les eaux portent ce

nom quand elles jaillissent en sortant na-

turellcment de la terre pour former les

fontaines, les ruisseaux, etc., et elles le

changent en celui d'eau courante, a tres-

peu de distance de leur source. Cos eaux
sont froides ; elles ont besoin d'eitre expo-

sees a Pair avant d'etre employees. Comme
elles ont souvent traverse plusieurs sortes

de terres, de pierres, de mineraux, avant

de trouver une issue a la surface du sol, il

arrive quelquefois qu'elles tiennent en dis-

solution beaucoup de substances differen-

tes, les unes favorables, les autres contrai-

res a la vegetation. II faut les employer
avec prudence jusqu'a ce qu'on ait reconnu

leurs proprietes.

Eaux de puits.— Ce sont les plus mau-
vaises de toutes, et malheureusement les

plus employees. II y en a cependant quel-

ques-unes qui dissolvent le savon et cui-

sent les legumes ; celles-ci font exception

et passent pour bonnes a boire et pour ar-

roser les plantes': il suffit, pour ce dernier

usage, de les tenir d'autaut plus longtemps
a Pair avant de s'en servir, qu'elles ont 6te

tirees d'un puits plus ou moins profond.

Eaux de fumier ou bouillon.— Toutes
les substances animales et vegetales de-

composees dans Peau, lui communiquent
des proprietes si actives et si favorables a

la vegetation, qu'on Pa reconnue trds-pro-

pre a retablir la sante des plantes souffran-

tes, et que bien des cultivateurs Pappellent
Bmiillon par allusion a celui qu'on donno
aux homnies malades pour les fortifier : et

comme on ne pourrait donner beaucoup de
nourriture substantielle a un malade, sans
risquer de le fliirc perir, de mdme, il faut

donner moderement de Peau de fumier a
une plante languissante si Pon veut la re-

tablir. De tous les precedes employes pour
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fa ire cette eau, nous aliens en exposer ici

seiilement deux ; les autres se devineront

aisement.

Premier Procede. II faiit creuser nne
fosse lougue et large de qiielqnes toises,

profbnde de 2 on 3 pieds, la rev^tir de glai-

se on la miirailler par les cotes et la paver
dans le fond do maniere que I'ean ne pnis-

se s'cn cchapper : on etablira dans I'en-

droit le plus has une bonde qui communi-
quera avec un bassin on un tonneau plac6

en dehors de la fosse et un pen plus bas

que la bonde : on cmplira la fos-=e de fu-

mier de cheval et de vache sortant de I'e-

curie avec tons les ctottins, et on y dirige-

ra I'ean de pluie on toute autre, de maniere
que le fumicr en soit bien trempe. Quand
I'ean aura sejourne quinze jours, un mois
on plus dans le fumier, on ouvrira la bonde
et elle s'ecoulera dans le bassin. On pourra

faire passer ainsi plusieurs eaux dans le fu-

mier pour en sontirer tons les sues propres

a la vegetation.

DeuxUme Procede. On a une on plusieurs

futailles qu'on emplit au tiers ou a moitie

de crottins de cheval et de bonzes de va-

ches avec un pen de fumier le plus imjire-

:gne d'urine, et on acheve d'emplir les fu-

tailles avec de I'eau : on remue le tout de
temps en temps, et au bout de quinze jours

ou un mois I'ean est faite : on la tire par
un robinet place au bas de la futaille ou
on la puise par en haut avec un arrosoir :

elle est excellente pour faire reverdir des
orangers, rendre la vigueur et la beaute a

une infinite de plantes cultivees en vases
ou en pleine terre ; mais, nous le repetons,
si on arrosait longtemps avec une eau aussi

substantielle, les plantes finiraient par en
souffrir.

Comme il n'y a rien d'absolu en culture,
on doit tirer parti de tout ce qu'on a sous
la main

; aiiisi, on pourra mettre en disso-

lution de la meme manidre une terre quel-
conque, du terreau, de la poudrette, de la
fiente de poule, de pigeon, d:s rapures de
comes et differents debris d'animaux

:

I'eau s'emparera des proprietes fertilisan-
tes de ces differentes substances.

journ6e de huit heures prennent quatre
heures et trente-neufminutes ; tandis que,

1 )rsque les sillons sont de deux cent soi-

xante-et-quatorze verges de long, une hen-
re et dix-neuf minutes sont suffisants dans
le meme espace de temps.— Code d''Agr.

Perte de temps en labourant.—
Quand les sillons out sojxantc-et-dix-huit
verges de longueur, les detours dans une

PRINCIPES D'ASSOLEMENT.
Les cultivateurs trouveront que la cul-

ture successive de differents vegetaux est

une pratique tres-avantageuse. Sir H.
Davy dit—" C'est un grand avantage dans
le systenie convertible dc culture, que tout

I'engrais soit employe, et que telles parties

qui ne sont pas pro^jres a une recolte,restent

comme aliment d'une autre. Done, si le

navet est le premier dans I'ordre ds la

succession, la recolte engraiss6e avec du
fumier vert trouve immediatemc^it assez
de matieres solubles pour sa nourriture ; et
la chaleur produite par la fermentation,
aide la germination de la semence et les*

progrds de la plante. Si, apres les navets,
on seme de Forge avec de la graine de
foin, la terre, ayant ete pen epuisee par la

recolte des navets, oflre au grain la par-
tie soluble de I'engrais qui se decompose.
L'herbe et le trifle qui restent ne retirent

qu'une petite portion de leur mati(^re orga-
nisee du sol, et consument probablement
le platre qui se trouve dans I'engrais, qui
serait inutile aux autres r6coItes. Lorsque
le sol est epuise, de I'engrais vert y est
encore applique.

Les pois et les feves semblent dans toutes
les occasions bien propres a preparer le sol

pour recevoir le ble ; et dans certains ter-

rains riches on les cultive alternativement
pendant des annees entidres. Les pois et
les feves contiennent une petite quantit6
de mati^re analogue a I'albumine ; mais
il parait que I'azote, qui forme une partie

constituante de cette matidre, est pris sur
I'atmosphdre. La feuille s^che des feves,
brui6e, a un gout approchant de celui de
matieres animales decomposees, et dans
son deperissement dans le sol, elle pent
fournir des principes propres adevenir une
l)artie du gkiten dans le ble. Quoique la

composition gentrale des plantes soit tres-

analogue, cependant la difference specifi-

que dans les produits do quelques-un©8
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d'entre dies, prouvc qu'elles doivent reti-

rer de differents miitcriaux du sol : ct iio-

nobstant que Ics ve^6taux qui out le plus

petit systeme do fenilles piiisent en pro-

portion le plus de matieres nutritives du
sol, cepcndant certains vegetaux, lorsque

leur produit est Ote, exigcront Tapplication

de certains principes quant a la terre dans
laquelle ils viennent. Les fraises et les

pommes de terre produisent d'abord abon-
damment dans un terreau vierge, qui a ete

rdcemment ramen6 par le labour d'un pa-

turage ; mais en pen d'annees elles dege-
n^rent et exigent un sol nouveau. Dans
le cours des annees les terres cesscnt sou-

vent de porter de bonne lierbe cultivee
;

elle s'en fatiguent ; et une des raisons pro-

bables en est, que le platre contenu dans le

sol est epuise." L'experiencs a prouv6
que la terre, quelle que soit sa qualite, ne
devrait etre semee en treUe avant un in-

tervalle de cinq ans.

Le pouvoir des vegetaux d'epuiser le

sol se fait particulidrement remarquer dans
certains champignons. On dit que les

champignons ne Invent jamais une deuxid-
me annee a la m^me place.

Derni^rement il parait avoir ^te 6tabli

d'une mani^re satisfaisante, que les racines
de toutes les plantes, qui imbibent leur
nourriture ont aussi des fonctions excr6toires,

et que dans le sol dans lequel des plantes

croissent, leurs racines deposentcertaines ma-
tidres excreraenlielles, pernicieiises aux plan-

tes dont elles sont separees, et qui, par conse-

quent ne peuvent pas 6lre absorbees une autre

fois avant d'avoir ete decomposees de nou-
veau. On a cit6 ces matieres excrementielles

comme une raison de ce que !e sol est tant de-
teriore pour avoir produit pendant longtemps
une m6me esp^ce de plantes ; ei de la la ne-

cessity de la succession des cultures.

Yvert et Charles Piclet (cours complet d'a-

griculture ; articles assolements et succession
de culture ; ou traite des assolements, Paris 8*^)

ont etabli le principe d'assolemeut de la ma-
pi6re suivante

:

Le premier principe ou le for.damental c'est

:

chaque piante epui>se la sol.

2o. Toutes les plantes n'epuise pas le sol

au nieme degr6.

3o. Les piajites de difTerenles espdcea n'e*

puisent pas le sol de la meme maniere.
•io. Toutes les plantes ne rendent pas au

sol ni la mfime quanlit6 ni la m^tne qualite

d'cngrais.

Pc ces principes f^jndamentaux sont dedui-
tes les consequences suivantes :

lo. (^iielque bien prepar6 que soit un sol il

ne pent jjus longlemjw el successivement nour-

rir les m6mes vegetaux sans s'epui.ser.

2o. Chaque recolte amai^it le sol plus ou
moine, en raison que la piante qui est cultivee

le retabiit plus ou moins.

3o. Des plantes a racines per.^endiculaires

et celles a racines horizontaies doivent alterna-

tivement se succeder.

4. Des plantes d'une m^me espece ne de-
vraient pas trop souvent se succeder.

5o. Deux plantes favorisant chacune la

croissance des mauvaises hcrbes ne doivent
pas se succ6der.

6o. Des plantes qui ^puiaent 6minenr)ment
le sol, telles que les cereales et les plantes

huileuses ne doivent pas ^tre semees dans une
terre qui n'est pas en pieine force.

7o. En proportion qu'on Irouve que le sol

s'epuise paf des recoltes successives, on doit

cultiver des plantes qui I'epuise moins.

L'influence de I'assolemeni en detruisant

des insectes a ete prouvee par Olivier, mem-
bre de I'institut de France, qui a decrit tons le*

insectes tepulce musccB, qui vivent sur la cou-

ronne ou collier des racines des cereales, et il

a demontre :]u'ils se multiplient indefiniment,

si le m^me sol presente la mdme recolte pen-
dant plusieurs annees successives, ou meme
des recoltes analogues. Mais s'il intervient

une recolte de vegetaux sur lesquels ces insec-

tes ne peuvent pas vivre, p. e. des f^ves ou des

navets aprds du bie ou de I'avoine, toute la

race de ces insectes perit sur ce champ au de-

faut d'une nourriture convenable a leurs lar-

ves.—(Mem. de la Societe Royal e d'Agri-

culture de Paris.)

Les vers dans les choux.— On peut

detruire ces fleaux des jardins en en 6tant une
des larges feuilles de dessous vers le soleil cou-

chant, eL en la njetiant snr le dessus du legu-

me sens dessus dessous. Otez-Ia de bonne
heure le matin et vous y trouverez tous ou ta

plus grande partie des vers de ce chou-la que
vous pourrez detruire a voire plaisir. C'est

ce que rapporte W. Chandler dans le Tennes-

see ^Agriculturist.

Journal d^Agrictdture Cafiadien,
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COLONISATION.

Nos lecteurs se rappellcront que, dans

notrc derniere livraison, nous avons parl6

de la colonisation dcs townships du Bas-

Canada par des Canadiens, et que nous

leur avons annoncd la formation prochaine

d'une association pour atteindre ce but.

Nous dcvons aujourd'lmi leur apprendre

que cette association est maintenant 6ta-

blie et promet d'etre bien utile au pays, si

Ton vcut bien n'avoir en vue que le seul

objct de la colonisation des townships.

Comme nous le disions il y a un mois, nous

ne traitons ce sujet que parce que nous le

croyoiis absolument en dehors de la politi-

C[ue, et parce que nous-mdme nous ne vou-

lons I'envisager que comme tel.

L'association ne demande de chaque in-

dividu qu'un seul sou par semaine, ou cinq

sous par mois, ou un pauvre ecu par annce.

Avec cela elle esp^re pouvoir grandement

faciliter I'etablissement des terres des

townships par des homnies nes dans le pays,

et qui sont par consequent habitues au

mode de culture qui lui est propre. Elle es-

p^re encore par la retenir sur le sol du Ca-

nada tant de centaincs deCanadiens,qui le

quittent pour uUer se niettre a gages chez

nos voisins, et de maitrcs devenir simples

fierviteurs.

Si PassDciation, comme nous l'esp6rons

bien, veut poursuivre avec zdle, avec cpu-

rage, et avec pers6v6rance la route qui lui

est trac6e ; si elle veut n'avoir en vue que

la coloaisatien des townships par des Ca-

nadiens, et si par les nombreux rcnsc\gnc-

ments qu'elie pourra donncr ct les facilitcs

qu'cllc pourra obtenir pour Petablisscment

dcs terres, elle a encore pour rcsultat do

rappelcr du sol ctranger un si grand nom-
bre de Canadiens qui y vivent a gages ou

y mcnent une vie do privations ct do mi-

sd-re, et par la de les fixer sur les terres do

nos townships et en faire de bons citoyens

;

cette association aura rendu a la societ6

un immense service ; elle aura fait au
commerce un bien incalculable ; elle aura

livre au genie de I'agriculteur un pays fer-

tile, qui ne deraande,pour produire, que les

soins d'hommes intelligents et laborieux.

C^r il faut bien le remarquer, plus le pays

s'etablira, plus les revenus seront grands,

plus le commerce sera prospera et etcndu,

plus Pagriculture fera de progres, et plus

aussi les manufactures auront d'alimenta-

tion. Une autre chose oiicore a ne perdro

pas de vue, ce sont les facilites que nosf

agricultears auront pour vendrc leurs pro--

duits, acheter leurs grains etse rendreaux.

villes ou, par parenthcse, il serait bien k

souhaiter qu'ils allassent le moms souvent

possible. II est en effet bien Evident qua

si les townships s'etablissent proraptement,

il devra s'y former des bourgs nouveaux et

peut-ctre m6me des villes, qui deviendront

ainsi des centres ou se vendront Iqs produits

des campagnes environnantes, et oii Pin-

dustrie et le commerce ne manqueront pas

de trouver une large part. Ces villes ou

bourgs devront necessiter des routes prati-

cables et faciles, et par la mdme contribuer

grandement a fournir aux agriculteurs des

moyens excellents de communication, qu'ils

mettront toujours a profit. Ceux-oi devront

pour cela adopter dans la culture de leurs

terres les modes les plus avantageux, et les

objets de culture les plus profitables, sous

le rapport de la quantit6 et de la quality.

Ce n'est la que le seul moyen d'augmenter

prodigi"8usenient l&st revenus de Pagricul-
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tur« et par contre-coup cenx du pays tout

entier. Ce n'est la aiissi que le soul moyen

d'^tendre et d'alimenter notre commerce

; . de la maniere que nous devons le fairc.

Car il ne faut pas se le cacher, Pagricul-

teur est le soutien des Etats, puisque xj'est

grjLce a ses soiiis, grace a ses labeurs et gra-

ce a sa perseverance que les multitudes

qui habitent et les villes et les campagnes

trouvent de quoi se soutenir, que le com-

merce, les manufactures et I'industrie en

g6nera.l trouvent des objets d'alimentation.

Ainsi done augmentation prodigieuse des

reveuus du pays, commerce etendu et ilo-

rissant, manufactuires nombreuses et ])ien

alimeut^es, iudustrie sous toutes les formes

encouragee et protegee, extension, amelio-

ration et prosperite de I'agriculture ; tejs

sent quelques-uns des principaux r^sultats

de cette associa^tion toute dejihilantropie,

toute d'hum^anite et de patriotisme bien en-

tendu, si, cornnie nous n'hesitons pas a le

croire, son seul et unique objet est la colo-

nisation des townships par des Canadiens.

Aussi, esp6rons-nous que nos cuidvateurs

aimeront mieux dorenavant rester sur le

sol >iatal que d'allei ^e taire pour ainsi dire

les serviteurs et les esclaves des etrangers,

lis pr6f6reront demeurer au pays, y culti-',

ver eux-m^mes des terres et y vivre pro-

prietaires, au milieu de Pabondance et du

bonheur, citoyens utiles et industrieux, et

continuer a etre respectables et respectes.

Car sans flatterie, s'il est au monde une

condition honoi-able, c'est eelie de I'agricul-

tcur, qui est roi et maitres sur ses terres, et

auquel le pays lui-m6me paie tribut, en lu:

donnant de Por en echange de ses prodifits

Nous appelons Pattention speeiale de nos

lecteurs a Particle intitule : Principes d^as^

solcment. C'est \k une doctrine qui pr6vaut

aujourd'hui, et dont les r^sultats sont des

pitis favorables et des plus propres «

fftirt' continuer Papplication.

LE RECEJsISEMENT.

Nos lecteurs savent tons qu'il doit se

faire cette anrtee un pouvcau recensement

de la population. Bien que I'on disc dans

certains quartiers, que nos bons cultivateurs

se proposent d'empecber le recensement

ou au moins de Pentraver, nous aimons d

croire qu'il n'en sera pas ainsi. Nous avons

trop de confiance dans le bon sens et Pin-

telligence de nos populations rurales, nous

savons trop com.bien elks savent apprecier

toute Putilit6 d'un nouvcau recensement,

pour croire un seul instant qu'elles s'oppo-

seront a ce que celui-ci se fasse correcte-

ment.

II est en efret de la plus grande utilite

sous tons les rapports que I'autorite con-

naisse au juste le chiffre de la population,

et la quantite des pi;o|luits de toutes les lo-

calit6s de pays. Ca.r a part les considera-

tions politiques qui n'entrent pas dans notre

cadre, nos populations des campagnes. doi-

vent comprendre que, si elles veulent que

leurs produits trouvent des debo\iclies faci-

les et des marches bien frequent^s/sftjsy-es

veulent avoir des privil6ges de toutes sorteiS

pour am^liorer leur condition sociale, si

elles veulent que les revenus de la provin-

ce soient bien repartis et que les impots ne

pdsent pas trop sur elles, si en un mot elles

veulent avoir des lois justes et equitables

en ce qui regarde leur industrie ou pro-

fession agricole en particulier, il faut que

] cs recenseurs trouvent chez tons les Ca-

nadiens sans distinction le meilleur accueil

possible et la meilleure volonte du monde ;

il faut que nos populations leur fassent

connaitre en toute sincerity leur chiffre et

la quantite de leurs produits. Autrement

elles n'auront que des lois faitcs sans dis-

cernemeiit et sans justice, des lois dont

Pexecution produira bien des plaintes et

des mecontentements, mais dont la defec-

en tuosite et Pinjustice ne seront attribuables

qu'aux populations elles-m^mes, qui, pour
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line cause ou une autre, so seront oppos6es

;a cc que Ic reccnscmeiit sc fit corrcctcincat.

Nous n'appuierons pas davantage sur ce

point, car nous croyons cju'il n'est pcrsonne

t\m no seute de suite Putilite ct m6me la

n6ccssit6 de cettc mesure. Sculement

nous nous permcttrons de faire un appel a

tons nos compatriotcs instruits qui vivent

dans les campagnes.

II sc trouvera parmi nos bons cultiva-

teurs des hommes qui, ne consultant que

leur into ret propre ct leur dcsir de sc faire

une petite popularite, tiendront en cettc

occasion une conduite equivoque et m6me
condamnable. lis ilatteront les pr6jug6s

et feront entendre a nos populations qu'ib

faut emp6clier le reccnsement. Mais nous

sommes convaincu qu'il se trouvera parmi

nos populations a gricoles trop de bons ci-

toyens, trop d'hommes veritablement ins-

truits, pour permettre a cette doctrine de

pr6valoiT. Ces bons citoyens ne manque-
ront pas, entre autres choses, de faire sen-

tir aux Canadiens qu'il est de leur interet

materiel de refuser cette doctrine et de

laisscr les reccnseurs faire leur devoir ; ils

leur feront comprendre que c'cst le seul

moyen de faire proteger Pagriculteur, et

de lui permettre d'obtenir pour scs produits

le plus haut prix 2X)ssible. Leur influence,

leur nom, la bonte et la verite de leur cause

les feront triompher des mauvaises pas-

sions, et leur feront ainsi rendre au pays

agricole en particulier un service immense,

un service incalculable.

Le beurre et le fromage dans l'ohio.

— II resulte d'une statistique publico par

le commissaire des produits dans I'Ohio,

que cinq comtes ont exporte I'annee der-

ni(jre, a eux seuls, 11,450,000 livres de fro-

mage et 1,020,000 livres de beurre. On
calcule que I'ctat entier exporte 12,000,000

livres de fromage et 4,000.00© livres de

beurre.

REMARQUES ^

touR Les mois d'avril et de mai.

Lc mois d'avril n'a pas tromp6 I'attente

generale ; il a etc tcl que nous le presa-

geaient les deux mois pr6cedents ; il nous

a offert une temperature qui d'ordinaire ne

se,ressent que dans le mois de mai. Cela

est du sans doute d. la douceur extraordi-

naire de I'hiver dernier, qui a d6joue tons

les calculs et qui peut-6tie servira d'utile

le9on a certains cultivateurs qui n'ont pas

su profiter des quelques jours de cliemins

d'hiver que nous avons eus. Ils s'imagi-

naient sans doute que I'hiver se prolonge-

rait pour leur donner le moyen de faire

leurs trayaux de la saison ; mais lour esp6-

rance a ete de^ue. Nous croyons cepen-

dant que le nombre de ces agriciilteurs est

peu nombreux, et que la plupart ont su

mettre a profit les quelques jours favora-

bles de I'hiver dernier, pour se procurer les

instruments ct les semences necessairea,

tout en faisant pour I'annee une ample pro*

vision de bois.Dans tons les cas,que I'on ait

retarde a aeheter les instruments ou les se-

mences,ces objets etant absolument n6ces-

saires, nul doute que le cultivateur he dcive

se hater de se les procurer au plus tdt. Car

ce serait temerite de dire a* present : " La
saison est hative, laissons venir la fin du
mois." Non, pareil raisonnement n'esfe

pas logique. Parce que la saison est hative,

c'est selon nous, une raison de plus de pro-

fiter et d'utiliser le mieux possible les ins-

tants que la Providence nous multiplie

cette ann6e avec tant de profusion. D'ail-

lem*s I'experience de tons les agriculteurs

pratiques est la pour prouver ce quo nous

avanoons ici ; I'experience est la pour ijcus

du'c que le plus vite que le cultivateur s6-

me son orge, scs pois, son avoine, son ble-

d'indc, et plante ses patates, est le mioux.

Ceci s'enlend plus particulick'enient des pa-

tates, des pois ct de I'avoine. Quant au

bl6, bicn des cultivateurs croieut qu'il est
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de toiite n6cessit6 de le semer le vingt-un

dn mois de mai ; nous ne les en dissuade-

Tont pas, d'autant plus que rexp6rience

peut lour avoir d6raontrc qu'en cSet c'est

I'epoque la plus favorable pour cetobjet.

Toutefois nous ne saurions passer sous si-

lence la rccommandatioii que fontnon scu-

lement les agriculteurs pratiques tant it

rAugkterre que de la France, maisencor<)|8soutenus et nous pouvons m^me ajouter

des Etats-Unis qui s'y entendent passable-

ment, et plusieurs de ceux du Canada, M.

Evans, entre autres. lis s'accordent tous

t reconnaitre I'utilite de tremper le ble

avant de s'en servir comme semence. Us

suggerent plusieurs moycns de le tremper
j

M. Ev^ans, lui, dit qu'une forte saumure de

ssl et d'eau est peut ^tre le meilleur moyen
a adopter. II ajoute aussi quelque part

qu'il a lui-m6me employe ce moyen, et

qu'il a reussi au parfait, puisqu'il I'a garanti

entiercment de la nielle. Mais il avait eu

Eoin avant de la semer de I'asseclier avec

de la cendrc oa de la chaux, ce qui parait

preferable au vitriol que recommandent
cerJains agriculteurs, M. Puvis entre autres,

si nous ne nous irompons pas ; foutefois le

vitriol ne devrait, sslon tous les auteurs,

n'dtre employe qu'en petite quantite.

A part ces considerations, il en est enco-

re une autre qui est assez importante, c'est

celle qui a rapport a la qualite des grains

de semences. C'est un fait admis que Ton

ne doit jamais acheter que de la semence

ainsi, il y aurait encore une forte raisoii

pour s6parer le bon grain du mauvais et la

voici : c'est que la mauvaise semence oc-

cupe le terrain que devrait couvrir le bon

grain, ct clle ne produit ricn de profitablci

Quant aux prix dfes denr6cs, dnrant lo

mois d'avril, la variation n'a pas ete bien

forte ; les taux ordinaircs se sent assez bien

qu'ils ont augmente, vii le mauvais etat

des cherains qui emp^chait les cultiva-

te urs d'apporter leurs produits sur nos mar-

ches, et qui par la causait une grande ra-

rete. Pendant que nous en sommes sur

les produits, nous dirons, en passant pour y
revenir plus lard, que nos habitants des

campagnes devraient davantage et beau-

coup plus s'appliquer a I'eleve des bestiaux

et des mo-atons. Cette branche de I'agri-

culture est trop negligee parmi nous, et

cette negligence prive le pays de^evenus

forts grands et lui enleve un grand nombr©

de ses capitaux. Car c'est un fait que tr^s-

souvent ce sent les etrangers qui vendent

en Canada de nombreux troupeaux, et cm-

portent hors du pays notre or et notre ar-

gent. Cependant c'est encore un fait cer-

tain que la presque totalite du pays est des

plus favorables a ce genre d'industrie si

profitable. Voila aussi pourquoi on ne sau-

rait s'expliquer I'indifFerence des Cana-

diens sur cet objet, et pourquoi nous profi-

tons de cette occasion pour le rappeler k

de la meilleure qualite j il est vrai qu'elle Jeur souvenir, et le leur recommander avec

coute davantage, mais aussi la recolte

qu'elle produit compense amplement cette

diffcrelice de prix. Quelquefois aussi dans

les grains de semences il se trouve beau-

coup de mauvaises graines. II faut alors

avoir le plus grand soin de les separer du
bon grain, car autrement la rtcolte n'est

que peu aboiidante, et la raison en est toute

simplo : les mauvais grains, en croissant,

nuisent c„ux boiis, et v6cient ces derniers.

tous les amis du pays a leur attention sp6-

ciale.

o—
On nous apprend que, dans uiie ou deux

paroisses du district de Montreal, plusieuia

families de cultivateurs se proposent da

quitter leurs terres et de s'en aller aux

Etats-XJnis.On nous dit encore que la raison

qui les porte a cela, c'est les mauvaises re-

coltes qu'elles ont eues les ann6es deriiid-

T)'aill»urs,quand mfimc il n'cn serait pas res. Noas aimontj a croire qu^ Ton uous
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exagcire les choacs, ct noii3 csp6rons qne

ces families n'umigreront pas aiiisi sans

prendre conscil de pcrsonnes plus d mdme

d'apprccicr iinc pareillc d-marche, et que.,

si leiirs tcrres sont mauvaiscs, elles ne €e

<l6courag3ront pas si vit3. Elles sg souvien-

droiit que la terre nc pent pas produire

<;tcrnellemcnt, si Von se contente de tou-

jours lui demandcr des prod nits, sans ja-

mais ricn lui rendre ; ct rccounaissant ce

principe elles pourront comprendre faciie-

ment pourquoi leurs propres terres semblcnt

fiujourd'hui sterilcs et Icur refasent les ali-

ments nccessaires i leur subsistance.

Nous avons dcja dit que M. Evans n'est

pas Pediteur de ce Journal d'Agriculture.

Certains journaux neanmoins ont encore

r6p6t6 durant le mois qui vient de s'6cou-

ler qu'il en 6tait ainsi, et ont attribue a sa

plume Particle sur la colonisation. Nous

disons done de nouveau pour leur informa-

tion que tel n'est pas le cas et que M. Evans

n'a rien a faire comnie editeur avec cette

publication, et nous ne le disons que pour

que Ton ne fasse pas peser sur ce monsieur

la rcsponsabilit6 d'articles qui ne sont pas

de lui, et dont il pent bien n'approuver

pas toutes les id6es ni toute la portee.

o

Piusieurs de nos abonnes se plaignent

qu'ils ne regoivent pas le Journal d''Agri-

culture regulierement. Nous dcvons done

r6petcr ce que nous avons deja dit a plu-

aieurs reprises : les journaux ne sontjamais

portcs a domicile par les emplo^^^s de la

postc ; et par consequent ceux qui souscri-

vcnt aux journaux doivcnt les envoyer

chercber eux-mCmes aux bureaux de poste.

Autrcment ils y dcmeurerfjient ctcrnelle-

ment, et no-is continuerions a avoir les

mfimcs plaintes, et quclqucfois les m6mes
reproches que certaincmcnt nous ne m6ri-

tons pas, puisque tout s'exp^die par la. poste

4^as« xauaiert r^n^li^r*.

AVIS
A NOS ABONNfiS.

Nous croyons devoir encore dans cette

livraison faire souvenir nos abonnd's de nos

conditions de paiement, qui sont clairement

expos6es sur la derniere page de chaquc

livraison, ct auxqucUes la Soci6t6 croit

devoir se tcnir strictement, vu la modicit6

du prix d'abonncment. Ainsi done ceiix

de nos al>onn6s qui n'auront pas pay6 leur

souscription dans les six premiers mois, de-

vront, en reglant plus tard et le plus tot

possible, ujouter pour cliaque exemplair©

un chelin par mois aux cinq clielins d^a-

bonnement. Avis done.

Nous avons deja invite a piusieurs repri-

ses les amis du progres de I'agriculture &

se joindre a nous, et i nous envoyer fr6-

quemment des correspondances sur diffa-

rents points de cette brancbe d'industria.

Si nous en jugeons par les correspondances

que nous avons revues, nous serions vrai-

ment porte a croire que le nombre de ce«

amis est bien pen considerable ; mais nous

sommcs certain qu'il n'en est pas ainsi.

Sans done cssayer de deviner le pourquoi

de cette negligence (car e'en est uue),

nous renouvelons 1'invitation que nous

avons faite, et nous esperons qu'ii ne sera

pas dit que dans le Canada il ue se trouve

que trois ou quatre individus qui ecrivent

dans ce Journal. Car nous aimons a le re-

connaitre ; il est a Montreal et ailleurs trois

ou quatre Canadiens qui a diverses reprises

nous ont adresse quelques ecrits sur Tagri-

culture, ecrits que nous nous sommes fait

un plaisir d'insferer et pour lesquels nous ies

remercions bien sinc^rement. Seulemcnt

nous osons croire qu'ils ne s*en tiendront

pas la et qu'ils continucront a correspondr©

avec^^nous. C'est le seul moyen d'engager

d'autres i les imiter et par la m6me aaug-

- raenter I'iut^rfet «4, 1'lAilit^ de cstt« publi-

Cfttiom.
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DEs enghais, de la fermentatiox, etc.

Nons nons proposions de parler au long

des engrais d« toiites cspdces et d'cn faire

sentir I'utilite ct la n6cessit6. Mais nous

,trouvons dans le Traitc d\^griculture de

M. Evans public en 1837, im excellent ar-

ticle, qui contient en \)qi\ de mots tout ce

que nous ciissions pu dire a ce siijet. Anssi

n'hcsitoBs-nons pas a le reproduire en en-

tier, et a le recommander particnlierenicnt

aux lectenrs 6.\\ Journal (PAgriculture. Car
c'est un fait que i'on no pent nier aujour-

d'hui, qu'en general ce qui manque a nos

tcrres en Canada, c'est I'engrais et I'en-

grais convenable. D'ordinair© on ne sait

pas en faire une application utile, ou bien

on ne le fait ^ue d'une maniere incorrecte

et sur une eclielle trop retr6cie. Voici ce

que dit le Traite d""Agriculture :

" Toute espece de matiere propre a pro-
mouvoir la vegetation des plantos, pent
6tre consideree comrae engrais. Le traitc

chimiqiie sur le sol et les engrais par Sir
II. Davy, est un ouvrage de grand merito.
II a expilque de quelle mani(jre la plan to
6e procure sa nourriture de substa!ices ani-
maJcs et vegetales.
^Des substances animaies et vegetales

depos6es dans le sol sent consommees,
commc nous le savons par experience, pen-
dant le proces de la vegetation ; et eiles ne
peuvent nourrir les plantes qu'en leur don-
nant des raatieres solides propres a etre dis-

soutcs par Peau. Done le grand objct dans
I'application de Tengrais devrai<t etre de
procurer aux racines des plantes autant de
mati'jrc soluble que possible ; et cela d'une
maniere lento et graduelle desorte qu'elle
puigse entierement Mre consommcc en for-
niant le sap et les parties organisecs. Les
engrais provenant d'animaux conticnncnt
en general un excels do matjeres fibreuses
ct insolubles, qui doivont etre soumises a
un changeraent chimique avantde pouvoir
ervir do nonrriture aux plantes. Plus il

y a de gluten, d'albuinine ou de matiures
solubles dans Teau, dans les substances v6-
^6ta]es exposees a la fermentation, plus le
procds, toutes les autrcs circonstanccs etant
^gales, sera raplde. Les raatieres animalcp

'

sont plus sujettes i la decomposition que
les mati^'res veg^tales, ct durant Paction
de leur fermentation il 's'y forme Pacide
carbonique et Pammoniac. Lorsque les

engrais consistent particulierement en nia-
tieres solubles a Peau, on devrait autant
que possible empecher leur fermentation
ou putrefaction : et le seul cas ou la fer-

mentation et la putrefaction peuvent 6trc

utiles c'est lorsque les engrais consistent
principalement en fibres vegetales ou ani-
males. Pour empticlier la decomposition
des engrais, ces dernicrs devraient 6tre to-

nus sees, a Pabri du contact de Pair et aussi
frais que possible.

Les qualites et la nature des engrais
dont on se sort ordinairement devraient
etre connues de tout fermier. De differents
engrais contiennent de differentes propor-
tions des elements necesSaires a la fermen-
tation, et exigent un traitement diiferent

afin de pouvoir produirc dans la culture
tout leur effet. Toutes les plantes vertes
conticnncnt des matieres saccharines ou.

mucilagineuses, avec des fibres boiseuses
et elles fermentent aiscment. Commc en-
grais on ne pent done pas s^cn scrvir trop

jlot apres leur mort. De la Pavantage d'en-
tcrrer avec la bedic ou la charrne des
champs converts de vegetaux soit naturels

au sol, soit semes a propos ; on ne devrait

pourtant pas trop les enterrer, autrement
la fermentation sera empechee par la com-
pression et par Pcxclusion de Pair. On de-

vrait les enterrer lorsqu'ils sont en fieur,

ou lorsque la fieur est prdte a paraitre
;
par-

ce que c'est a cette epoque que ces vege-
taux contiennent la plus gi-andc quantite
de matiere soluble, et que leurs feuilles

preparent avec la plus gi-ande activite des
matieres nutritives. Les recoltes vertes, le

herbes aquatiques, la vase des fosses, n'ex'

-

gsnt aucune preparation pour pouvoir ser-

vir d'engrais ; il en est do meme d'aucune
matiere vegetale fraiche. La decomposi-
tion precede lentement sous le sol, et les

matieres solubles sont graduellcment dis-

soutes. Lorsqu'on releve d'anciens paca-
ges ct qu'on les rend arabics, le sol n'a pas
seulemiCnt ete enriclii par la mort et le de-
perisscment lent des plantes qui y ont lais86

des matieres solubles, mais les feuilles et

les racines des herbes qui y vivent dans le

temps, et occupent une r,[ grande? surface,
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produisent des mati^res saccharines, muci-
lagincuscs ct cxtrrictives, qui deviennent
la nourriturc immediate des r6roltes ct of-

Ircnt par leiir decomposition j^raduelle, un
renlbrt pour des annees a venir.

La paille seche de bl6, d'avoine, d'orge,

de fdves et de pois, de foin gat6 ou aucune
autre inatiere vegetale s^che est, en tout

cas, un engrais utile. En general on fait

fcrmentcr ces objets avant de le.s employer.
Sir H. Pavy dit :

" II n'y a pas do doute
que la paille de difTerents v6g6taux, enter-
rec immediatement, ofn-e de la nourriture

aux plantes : mais il y a une objection 5. se

servir de la paille de cette maniere, vu la

difllculte d'enterrer une paille longue et

parce qu'elle gate recouomie rurale. Lors-
qu'on fait fermenter la puille, elle devient
un engrais plus'ais6 a nianier ; mais alors

oussi il y a une grande perte de mati^re
nutritive. On obtient peut-6tr© plus d'en-

grais pour une seule r6coIte, mais la terre

en est moins am^lioree qu'elle ne le serait,

si toutcs les matieres v6ge tales pouvaient
6tre plus fincment divisees et niieux m6-
16es avec le sol. C'est I'usage de meltre
la paille, qu'on ne pent pas autrement em-
ployer, sur le tas de fumier, pour s'y d6-
composer et fermenter ; mais il vaudrait la

peine d'un essai pour savoir, si on ne pour-
rait pas s'en serv^ir plus 6conomiquement
en la coupant en parties tr(}s-minceg moy-
ennant une machine convenable, et en la

tenant seche jusqu'aii moment qu'on la

mettrait dans la tone. Dans ce cas elle

se decomposerait plus lentement, elle pro-

duirait moins d'effet au commencement,
mais ses cffets dureraient plus longtcmns."

Jc suis decidement d'opinion que de la

paille seche cnterr^e judicieusement don-
nera plus de nourriture aux plantes dans un
tel sol, pendant une periode de trois ans,
qii'une egale quantite de paille appliqu«e
apr^s la fermentation.

Des matieres tourbcuses, melees avec le

fnmier de cour feront un excellent engrais
apr^s une fermentation convenable. Les
cendres de bois. cornes, des cheveux ou
crins, des guenilles de laine, des plumes,
le rebut des differentes manuuicturcs dc
pcaux et de cuir, feront tons de re«ngrais.

Les chevaux, les vaches, ou d'autres

quadrup^des qui mcurent par accident ou
par mal&die, a.pr^s qu'on leur a 6t6 la pean,

sont souvent laiss6s exposes ^ I'air, jusqu'i

ce que les oiseaux et les animaux dc proiu

les aient d^truits, et qu'ils soient decom-
poses ; et dans ce cas, la plus grande par-

tie de leur matiere organi»6e est perdue t

la terre ou ils gisent, et une grande portion

sert a remplir {'atmosphere de gaz dange-
reux. En couvrant des animaux morts avec
cinq ou six fois leur volume de terre m^-
16e avec une partie dc chaux, s'il est pos-

sible, et les laissant dans cet ctat pendant
quelques mcis, leur decomposition penetre-
rait le sol de matieres solubles de sorte a en
faire un excellent engrais ; et en y m^lant
un peu de chaux vive lors de ce precede,

les exhalaisons d6sagr6ables seraient en
grande partie detruites-, et or pourraits'en

servir dans la cuItLire comme d'autres en-

grais.

Le poisson forme un fort engrais, si on
I'enterre frais, et en petite quantite. L'hui-

le de baleinc ou toute autre substance hui-

leiise, m616e avec de Targile, du sable ou
une terre ordinaire fait im bon engrais, qui

conserve ses forces fertilisantes pendant
plusieurs annees.

lui Angleterre, en Eco-se et sur le con-

tinent de l'?5urope onempleie beaucouples
OS. Pius ils sont divises, plus leurs elTcts

sont grands. On les fait moudre ct on s'en

sert en poudre.Pour se servir de cet engrait

avec avantage la terre doit^tre s(^che. On
I'emploie ordinairement dans la culturo

des navets.

L'uriue des animnux, m616e avec des

matieres solides augmente, beaucoup I'en-

grais. On pretend qu'elle contient les ele-

ments cssentiels des v6gctaux en 6tat 6.9

solution.

Les vidanges des prives sont un engrais

tr(^s-fort, tomme tout le monde le sait, ct

dans quelque etat qu'on s'en serve, soit

avant ou apr^s la fermentation, ils procu-

rent une grande abondance de nourriture

aux plantes. On pent d6truire son odeur

desagrcable en le m^lant avec de la chaux
vive. Les Chinois, qui poss^dent de plus

grandes connaissances pratiques de I'usagd

et de I'application des engrais qu'aucun

autre peupie connu, mtilent les vidanges

de leurs comraodites avec u* tiers de leur

poids de marie, en font des gS.teaux et les

s^^chont en les cxposant au soleil. On dit

que oes gateaux n'ont pas une odeur d^s
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agr6able, et sont im o"bjet commiin du com-
merce de I'pmpire. Sechees et en 6tat de

poiidro elles lormcnt iin article de commer-
ce en France ; et a Londrcs on Ics m^le
avec de la chaux vive ct on ]es vend en gfi-

toaux connns sous ]c nom de vidanges de

privcs suchces (dcssica.ted niglit soil).

LiC fumier des clievanx, betes a cornes,

moutcns, a ete sonniis a un examcn chimi-^

que par Thacir et a litres, scion lesqxiels il

eonti'^ut des mnlieres solubles a I'eau ; et

donnc en 6tat de fermentation a pen pres

]e mc-me proclnit qne les substances vegc-
talcs. Il nc parait done pas y avoir de rai-

ron pour le faire fermenter aiitrement que
dnns le sol, on ne devrait le laisser attein-

dre qn'un petit degr6 de fermentation.

La fange des rones et des rentes, les ba-

ja3^ures des maisons peuvent etre conside-

t6cs ccmme des compostes (engrais artifi-

ciels) ct peuvent servir sans fermentation.

La suie est nn pnissant engrais, dont on
pent se seivir lorsqn'elle estseche enla je-

tant dans !a terre avec la semence ; eile

ne reqniert ancnne pr6paration.

En liollande, en Tlandre, dans les Pa3's-

Eas, en France et en Suisse I'engrais li-

quidc des stables et 6curies est soigneuse-
mcnt ramasse, dans des reservoirs, dar;s

Jesquels en le laisse fermenter. Le plan-
cher :-nr iequel sont tenus les animaux est

de planches avec une inclinaison de quatre
poucrs de ia tete aux parties p-ost6rieures

dont les excremens tombent dans une gout-
tiere, ainsi que cela se fait dans les ^tables
anglaiscs. La profondeur de cette gout-
tiere est de qninze ponces, la largeur de
di^. El ie devrait 6tre faile de maniere a

recevoir Teau, d\in reservoir voism ; elle

communique avec cinq fosses par des trous
qu'cn cr.vre pour y faire passer la glaire
ct que Ton fermie scion les circonstances.
Ces fosses ou reservoirs sont couverts de
planches un pen plus basses que cellos sur
icsquelles se trouvent les anin^aux. Cette
couvcrture est neecssairc ala fermentation
facile. Lrs fosses ou reservoirs sont faits
en ma^onne,bicn cimentce et leur fond de-
vrait i'tre d'argile bion ])attne pour cmpc-
cher rinliltration. 11 devrait y en avoir
neuf, afin que le liquide ne soit pns trouble
pendant la fermentation, qui dure pliisieurs
r^mainr?. Leur dJmea.^jcn doit etrr- caleu-

tient ratable, de sorte que chacnn se rem-
plit dans une semaine. Mais pleine ou non,
elle doit £tre fermee h. la fin de la semaine^
pour pouvoir adopter un systeme rcguliei

de les vider, ce qui se fait an m.oyen de
pompes porlatives. Le soir le bouvier ou
garden d'^curie verse une quantity conve-
nable d'eau dans la gouttiere, et en y re-

tonrnant le matin, il mele soigneuscment
avec Peau Texcrement qui y esttombe, en
eclaircissant les parties les plus compactes,
de maniere a former un liquide egal et cou-
rant. La qualite de Pengrais depend de la

maniere parlaite de ce precede. Le liquide

ne doit etre ni trop 6pais, pour que la fer-

mentation ne soit pas difficile, ni trop leger,

alin de nc pas contenir trop pen de rr.atid-

res nutritives. Des que le melange est fait

on lui permet de descendre dans la fosso

et la gouttiere de nouveau est pourvue
d'eau. Toutes les fois que le gardien entre
dans Potable pendant le jour, il jette tout

excrem.ent qui se trouve sous les animaux
dans la gouttiere, qu'on pent vider aussi

souvent que le liquide est suffisamment
epais. (Bulletin du comite d- agriculture
de la societe des arts de Geneve.) Cette
maniere d'augmenter Pengrais produitpar
les bcstiaux dans Potable, est generalement
en usage en Hollande et dans les Pays-Eas,
et dans beaucoup d'endroits en France et

en Allemagne. Le froid severe du Cana-
da ne permettrait pas facilcment d'adop-ter

ce mode en hiver dans tontes les situations

;

mais la ou Pon pent choisir des situations

convenables aux batiments, on pourrait
Padcpter pendant la pins grande partie de
Pannee, et sanver par la une immense
quantit6 du meilleur engi'ais, qui actuelle-

ment est toujours perdu dans le sous-sol,

ou emporte dans les rivieres.*'

{Four le Journal d''Agriculture.')

Si la mouche detruit votre bl6, faucliez-

le avant qn'il murisse pour en faire du
fourrage. on bien encore, si le sol n'tst pas

trop dur, labourez-le et semez du sarrasin,

que vous entcrrerez cet automne de la

m£mc maniere. Ces plantes ainsi cnfouies

vous donneront ccns^cutivement deux ox-

'Np.llcRtji ^p.gr»ig. ^ ^ ^
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(Pour le Journal d^JIgriculture-)

NOTICE.
D^oit Ton a iire^ dans le principc, guelques

plantcs potagires ct arbres fridtiers,

Plantes POTAGtrxES.— L'ang'tliqiic in-

digene de France, rarrorhe dcs jardins ti-

r6o de Tartnrie, I'arachide originaire du

Mc:viqne, le basilic commun vicnt dcs hi-

des, la bottenive de l'Eiiro])e Mcridionale,

la chenillette indigene de France, le cher-

vis indigene de France, la chicoree sau-

vage indigene de France, la cibonlette in-

digene de France, la claitone perfoliee de

I'lle de Cube, le concombre originaire des

Indes, le coqneret comestible de I'Ameri-

quc Meridionale, la corne-de-cerf indigene

de France, I'tnothere indigene de France,

I'estragon tire de Siberie, la fev^e de marais

de Perse, la gesse ciiltivee indigene de

France, la giiimanve tiree de I'Amerique
M6ridionale, le haricot de PInde, la mache
(boursette) indigene de France, le macre
do. de France, le melon tire de TAsie, la

melongene de I'Ameriqne Meridionale, la

menthe des jardins indigene de France,

la morelle de PAmeriqne, la moutarde in-

digene de France, la nigelle aromalique
^i^ rOrient, Poxalis crcnelee dn Peron, le

panais indigene de France, la patate douce
de I'Inde et de PAmerique Meridionale, la

picridie cultivee du midi de la France, la

pimprenelle indigene de France, le poireau

(poreau) de Suisse, la poiree ou bette

d'Europe, les pois de PEurope Meridionale,

le pois-cbiche de PItalie, le potiron (cour-

go) des Indes, la rave de la Chine, la rhu-

barbe de PAsie, la roquette indigene de
France, le salsifis (cercifis) do. de France,

la sariette des jardins do. de France, le

souchet comestiljle du midi de PEurope, la

tetragonc 6talee de la Nouvelle-Zelande,

la tomate du Mexique, le topinambour du
Br^siljle trique-madame indigene de Fran-
ce.

Arb?vES fhuitiers. — L'az^rolier (ni-

ftier) tire d'Europe ct d'Amerique, le ca-

prier do France, le c6risier du nord,du Pont
et de France, le coignassier de Grece, le

goyavier dcs Indes, le groscillier d'Euro-

pe, Pepive-vinette indigene de France, la

framboise du Mont Ida,- le noyer cultive

d'Asie, Poranger des Indes ct de la Chi-

n«, i'ohviar o«ltiv6 originaire d« PAaie,

la pomme-api du Peloponnese, la pomme-
Josephine d'Am6rique, le pistachier cultive

de feyric, la prune (damas musque) origi-

naire de Damas en Syric, la vigne d'Asie.—A continuer. L...

FAITS CHRONOLOGICIUES D^AGRICULTUnE.

3600 avant Jesus-Christ.— Ca'in cultivo

la terre ; Seth garde les troupeaxix. Hus-
chenk, roi de Perse, invente les instruments

d"*agriculture.

3-iOO. — Les enfants de Lamcch invcn-
tcnt les arts ; savoir, Jabel Vagriculture,Ju-
bal la musique, et Tubalca'in Part de tra-

vaillci les ouvrages d'airain et de fer : uno
de leurs fiUes ou de leurs sceurs, No6ma,
invente Vart de filer et de faire la toile ; Ja-
bel apprend aux hommes a se loger sous

des tentes.

3044.— Avcc le genre hum.ain, Isok^

suivant les Hebreux, conserve les arts,

tels que I'agriculture, Vart pastoral, celui

de se vetir, et peut-etre celui de se logcr.

II enseigne a ses enfants a planter la vigne.

2914'. — Fou-hi, premier roi de la Chine,
invente la ckarrue, enseigne la chasse, la

peche, la maniere d^elcver les troupeaux, et

Vagriculture,

^2278. — H6outsie, frere d'Yao, enscigno

aux Chinois les regies de Vagriculture.

2199. — Invention a la Chine d'uno

boisson tiree du riz. Yu^ empercur de la

Chine, en fait exiler Pauteur.

2040. — Crcusement du lac MoDris en
Egypto, pour recevoir les eaux du Nil,

quand son inondation etait trop abondante ;

et pour lacher ces memes eaux sur les ter-

res lorsque le debordement n'etait pas suf-

fisant pour \cs fertiliser.

1996. — I.e prince Siphoas, appele aussi

fils de Vulcain, a cause de son adrcsse, en-

seigna Phistoire naturelle,le lahourage, I'ar-

penlage et Parchitecturc. On attribue aux
Egyptiens Pinvention de la biircm

1950. — Onditqne les Dactyles de Cr^to

apprirent aux hommes a vivre en society,

a goxiverner les troupeaux^ d apprivoiscr le9

chcvaux, a chasser, a faire des ep6es et des

casques, etc.

1S90.— Pelasgus, premier roi d'Arcadi©

apres les Titans, apprend a ses peuples k

se faire dea cabancs ; il leur apprend aussi

a se v^tir de peaux de sanglicr, et a subp-

titu«r aux feuillei d'arbr^, a.uxherb«i «*
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aiix ra.cincs, I'lfsage des fruits du h6tre et

du c]i6nG.

lSr)5. — La decouvcrte dcs arts utiles

d6tcrmiiie les habitants de PAttique a con-

sacrer I'olivier a Minerv^e.

1766. — On attribue an fondateur de la

dynastie des Chang I'invention de Part de

preparer les peaux, et d- en 6ter le poil avcc
dcs rouleaux de bois.

1760.— Areas, fils de Jupiter et de Ca-

listo, fille de Lycaon, apprend aux Arca-

diens, qui regoivent leur nom de lui, a s^mir

du ble a faire du pain, afaire de la toile, etc.

174-9.— Hesperus invente les regies du
jardinage. Epimcthee invente Part de faire

des vases de terre.

1713. — Apis, suivant les Grecs, apprend
aux Egyptiens I'usage de la medeciue et

la maniere de planter 'la vigne.

1640.— Tyr ct Sidon sent renomm<^s
par Icurs manufactures, par Pelegance des
ouvragcs en bois, fer, or, argent, airain ct

autres metaux, et par la blancheur et lajl-

nesse de lews tissus de lin.

Tyr devient enfin la maitresse de la mer
et le centre du commerce de Punivers. Ses
habitants, en traversant les mers et en vi-

« sitant les nations lointaines, y portaient

leurs ccnnaissanccs, leur industrie et leurs

productions, et en rapportaient ceiles de
tons les peuplcs alors connus.

Vers ce temps Sabus ou Sabinus apprend
aux Sabins -a cultiver la vigne.

1520. — Gorgoris, roi des Cynetes, peu-
ple d'Espagne, trouve le premier Pusage
du miel.

1513.— Erichthcnius, que des iufirmitis

emp^liaient de faire usage de ses jambes,
invente les ventures : d'autres disent qu'il

ajouta seulement des roues au traineau in-

vente par Caliithea.

1495.— li-agriculture est en lionncur
dans PEtrurie.

14S0. — Aristce, reput6 fils d'Apollon ct
de la Xymphe Cyrone, apprend aux Grecs
a, faire caillcr le Icit, k cultiver les olivicrs
ct a (aire des ruches a miel.

1450.— On attribue a Chiron, fils de Sa-
tnrne et de riiiilyre, un traite de lumaladie
des chevaux.

1440. — Bacchus apprend aux Grecs a
clanter la vig7ie ; on le dit egalement Pin-
venteur de la charrue.

14-32.— L^agrirulfure est introduite dans
)a Sicile.

1430. — Les Grecs coramencent cfiissi k

s'adonner a Vagriculture. De la, la fable

de Cer^s et de Triptoleme. On attribue a

ce dernier I'invention de Part de faire du
pain.

1420. — Janus, sorti d'A^thdnes, apprend
aux peuples d' Italic le labourage et la ra^-

ni^re (Vameliorer \cs terres : il y porte les

arts de la Grece.
1398. — Les Thessaliens se rendent c6-

l^bres dans Part de dompter les chevaux
;

ce qui a fait placer dans leur pays Phistoiro

des centaures et des Lapithes auxouels on
attribue I'invention des mors.

1360.^— Bellerophon est le premier qui

ait enseigne aux Grecs Part de mener un
clieval avec les secours de la bride.

1330. — PicumnuSy roi des Rutules, in-

vente Part de f^mer les terres, et Pilumnus,
son frere, celui de moudre le bU.

1283. — Faunus, fils de Picus, apprend
aux Latins les regies do Vagriculture.

1078, — Kang-Vang, eraperenr de la

Chine, fait fiiire des plantations de mtirierSy

encourage la culture des vers d soie, qui

etait depuis longtemps connue a la Chine,

et etablifc des manufactures yioxu \^ fabrica-

tion des etojfes do soie.

1077.— On attribue aux loniens Pin-
veiition des parfums, des couronnes de
fleurs dans les festins etPart de confre les

fruits.

1015. — On attribue a Salomon des trai-

tes i>ur tcutes Its plantcs, sur tons les ani-

maux de la terre, les oiseaux, les reptiles

et les poissons ; mais ces ouvrages ne sont

point arrives jusqu'a nous.

944. — Kesiode ecrit sur Vagriculture, et

apprend aux Grecs que Pon doit observer

pour la culture les temps et les saisons.

905. — Pamphilie, fille, de Platis, habi-
uint de Pile de Cos, enseigne aux Grecs
i\irt de fa^onner la soie.

664f.— Psammeticus fait cultiver la vi-

gne et fieurir lo commerce en Egypte.
323. — Th6ophraste donne une histoire

dcs plantes. '

300.— H6ropliyle pcrfectionne la bota-

nique, etc.

215. — Tsin-chi-Hoangti. empereur de
la Chine, d'apres les conseils de son minis-

tre Li-ss6, ordopne de bruler tons les livres,

meme ceux de Confucius, a Pexception d©
ceux de m^decine, des kouns, du labou-

rage ct de »a dynastie.
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70. — Sigge oil Odin fait connaitre aiix

^canclinaves les charrucs.

—

A continucr.

A. L.

CONNAISSANCES UTILES.

Pour empdcher que la fiimee des lumpcs

ou chandellfs n'lncommode dans un apparte-

mcntj il suffit de sn.xpendre au-dessus dc la

lumiere, et as'sez elevee pour ne pouvoiretre

brii!ee, une eponge qn'on aura d'abord trem-

pee dans I'eau, et ensuite presscc tie maniere

qu'fclle ne soit qu'liumide.

Chandelles.— On perfect ionncbeauco'ip

la chandelle, en faisant tremper la rneche

dans de I'eau de chau c oii Ton a fiit di.-;soudre

line bonne quanlite de nitre ou de salpStre.

par ce moyen, on obtient une meilleure flam-

me et une lumiere superieure. La chandelle

biule mieux, ne coule poin*: et on n'a pas be-

soin de la mouchcr plus :souvent que la chan-

delle de c'ire. II faut que les merles soient ab-

solument seches, avant de couler le sulf.

SouLiERS.— Pour empecher Peaii dc pe-

netrcr dans les semelles de bottes ou de

soulicrs, il suitit de faire clmiiiFer, dans un
pot de t(?l"re, un pen de cire d'abeille et de

suif dc mouton, jusqu'a ce que le melange
soit liquefie : on enduit alors legerement
les sutures ; c'cst un preservatif contre

Peau qui n'empt^che pas Pefiet du noir sur

les soulicrs. *»•

LB BLfi AUX fiTATS-¥NIS.

New-York. — Quoiquc I'hiver ait nui au

ble, cepcLdant la temperature du prin-

temps pendant les trois dernieres semaines

a favorise au plus haut point son dcvelop-

pement. C'cst ainsi que des morceraix qui

avaient assez mauvaise apparcnce vers la

mi-mars ont maintenant Fair florissant.

ISous avGois eu assez de pluie et un beau

tcm'ps. La plupart des champs, tous pour

mieux dire, rcverdissent a vug d'oeil.—iJo-

chcster (JV*. Y.) American.

Pcnsylvanic. — luc Harrisbvrg Telegraph

dit que le ble dans cette division dc la

Pensylvanie a bonne apparence et promet

une rccolte abondantc.

Michigan, Indiana et Wisconsin. — Les

informations regues des 6tats du Michigan,

Indiana ct Wisconsin parlcnt favorable-

ment de la r6colto dc ble ici
;
^a promet

une bonne moisson. Parlant de l'6tat de
PlJlinois, un journal de Chicago dit ; " Nous
avons convers6 avec nombre d'agriculteurs

dc difTercntes parties de cet 6tat et tous

nous ont parle de la belle apparence que
montre le ble qui leve. Si la temperature
est favorable, nous pouvons encore esp6rer

une bonne moisson de bl6 d'hiver. L'an-
nee passee il n'a paa reussi et nos cultiva-

teurs ont fait par la des pertes pecuniaircs

s6rieuses."

CULTURE DU LIN.
En Zelande, province de la Hollande, qui

est remarquabie pour la finesse de sa filas-

se, le sol est profond et un pen raide, ayant
de Peau presque partout a un pied ou un
pied et demi de sa surface. En Irlande le

sol le plus raide produit de plus grandes
quantites de lin et une meilleure semence,
qu'on nc pent obtenir de terres legdres.
Ces liiits pourraieut guider les fermiers ici.

Le lin, s'il doit etre airache vert, pour-
rait entrcr dans le systeme d'assolement
commc un legume,et remplacer en partie lo

gueret d'ete. Dans ce cas on labourcrait la
tcrre de bonne heure en automne, de sorte
qi:c le so! puisse etre bien ameubli par les

gelccs de Phiver.S'il est necessaire elle de-
vrait etre labouree cu printemps, et» la sur-
face etre parfaitement rcduite, les pierres,

racincs, etc. qui rcstent snr la surface, en-
tierementenlevecs. La grainc devrait etro

scmee en printemps aussitot que la ten*e

puisse etre pr6paree. La quantite dc la
grainc depend de Pobjct de la recolte. Si
Pon vent recolter la graine, la semence de-
vrait 6tre legcre, afin que la plante puisso
faire des branches lateralcs, ct etre acces-
sibles a Pair pendant la flcursrisen et en for-

maut les graincs. Mais lorsqu'on arrachc
le plant vert pour eu faire de la filassc, la
semence ne devrait pas etre legere, car le

retour sera alors grossicr ct pen productif.

En Irlande on seme ordinairement IS a 20
gallons par acre anglais, ici il faudrait une
bicn moindre quantite. La graine hollan-
daise qu'on importe en Irlande produit
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mienx que la graine import6e d'A,m6rique.

Je crois que ccla doit surtout provenir dii

climat different des deux pays ; celiiide la

Hollandc ressemblant plus au cliraat de

I'Irlande que ne fait celui de I'Amerique.

Lorsque le sol est parfaitement ameubli,

on seme la graine, on la herse et on fait

bicn d'y appliquer le rouleau.

Lorsqu'en Trlande on destine la r6colte

a faire de la filasse, on Tarrache pendant

qu'il est vert, imm6diatement apres que la

graine est form6e, et lorsque le has de la

tige commence a jaunir, parce qu'alors la

filasse devient plus fine et de nieilieure

qualite, que lorsqu'on Ini permet de plus

avancer vers la matorite. Arrache on le

met en gerbes comme le grain, on I'cnleve

pur le champ pour etre mis dans ies fon-

driures d'oii on a retire de la tourbe. Dans
ce pa^'s ou il pent ne pas convenir de trem-

per le lin dans Peau, on pent y appliquer

ce qu'en Angleterre on nomme rouir a I'ai-

de de la rosee. Ccci ne consiste qu'a 6ten-

dre le lin sur le champ, et a I'exposer a

I'influence du temps jusqn'a ce que Ies ti-

ges parvicnncnt a cet etat dans lequel Ies

parties boiseuses se separent tres-aisement

de la fibre. Cependant partout ou I'on pent

le trcmper dans Teau, on trouvcracela.une

method e preferable, et on pent treraper le

lin dans Ies etangs, ou des trous faits ex-

pros, dans dcs'^marais ou des fondrieres, en
pla^ant des poids sur Ies planches qui doi-

vent tenir le lin fermement sous Peau. De
I'eau claire et douce est la meilieure pour
tremper le lin. Le temps pendant lequel

on doit laisser le lin sous Peau d6pend de
dilTcrentes circonstances, p. e. de Petat de
muraison dans lequel il fat arrache, de la

•qualite ct de la temperature do Peau, etc.

La meilieure regie pour jngcr si le lin est

fsiiffisamment ireinpe, c'est loisqne la fibre de-

vient friable, et que Ies ))rirties (lures ou boi-

fctises s'en separent nisenrient. Par un tenips

chaiul six ou sept jours suffiront pour le Irenn-

per & Peau. 11 vaut mienx de lui donner trop

pel* que trop d'eau, parce que au defaut d'eau

on peut reniedier en le laisj^ant plus longtemps
pur i'herhe, pendant qu'on ne peut pas reme-
dier & un exces d'eau.— L'operation suivantc

consiste k rouir le lin ; son objet est de recti-

fier tout defatit danft le procede de tremper, et

rontinucr la putrefaction au point quR Pecorce
ou la part e bois-eu^e de la tig* «« F^pore de la

fibre le plusaisement pos^iiWe. A cet efiet le

lin est tres-minccment 6tendu sur Pherbe, en

rangs regidiers, i'un un peu exc6dan« Pautr©

afiu que le vent ne puLsse pas Pcparpiller. Le
(emp.s pour rouir se rdgip d'apres Petst du lin,

etexceile rarement en Irlande 12 a 14 jour:?

;

rnaisi! n'en faudra pas autanl en Canada. On
doit continuellement I'exaniiner, et lorsrju'rtant

cas*6 et broye entre Ies main«, la fibre ye s6-

pare facilement dt-s parties l)<M:*eu«es, on peut

le meftre en bottes, et le sauver pour Ies opu-

ralions ulterieures el la manufarture.

La preparation de la filasse consiste en dif-

ferentes operations, telles que broyer, par la-

queile ies parties oois'-euses sont rouipues, et

peigner, par laqueile la fibre est separee de la

partie boiseuse. Ces operations doivent se faire

a la main, lorsqu'orj n'a pasde moulins a filasse.

La meihode de rouir le lin sans le secour:«

lie la rosee et de Peau fut invertee par M.Lee
en 1810. J'ai vu quelques-vmes de ses nion-

Ires soumises a la soeiete des fernniers en Ir-

lande ; elles furent bien belles et soyeuses a Ies

voir, et plus fortes que le lin roui a I'eati. L'in-

vention de M- Lee a ele perfertionnee par uno

nouvelle machine fiite par MM. IJill et Bun-
dy. Ccs machines sont porlatives et peuvent

elre enijjloyees dans Ies granges ou dans aucun

Edifice ; une grande partie de Ponvrage est si *)

facile que des enfants ou des infiruies peuvent

le faire ; el !a marhme est tellement hinrjple

(laps sa construftion, qu'on n'a pas besoin

d'instruction ni de pratique anterieure. Son
introduction en Canasla serai; tr^^s a desirer, et

el'e serait tres-propre a fetrc etnpb.yee dans Ies

maisons d'industrie. La p{ rlie boiseuse de la

tige est enlevee par vne machine tr6s-sirnple
j

et passant par une machine egdement simple,

la filasse peut parvenir a un degre de finesse (jui

I'egale a celle dort on se serl cj) France et dap..«»

Ies Pays-Bas pour faire Ies plus belies jentellea

et h batiste. La longueur originaire et hi fi)rce

de la fibre ne soulfre nvdlement ; et on dil

que la difference du proJuit est immense, ^tant

presque de deux tiers ; une tonne Je filasse

serait produiie de quatre tonnes de tiges. La
depense de Pouvrage n'e^^t que de cinq louis par

tonne. La mati^re glutineuse pent <^tie enlevee

a i'aidc du savon et de Peau seulement, ce qui

blanchira la filasse peut se faire si parfaitement,

qu'un autre blan.-hissage n'est plus necessairc,

nj^me apres que la fildsse est tissee ; et tout

le proced6 pour preparer la filasse peut se fiir*

en six jours. Jje produit da lin en filasse va-
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rie beaucoijp. Avanl d'6ti-e astorii, le prodiiit

brut de hi fibre est depiiis troisj cents a une de-

mie tonne par acre an^lui^.

Lorssque le retoiir dii lin tloit eire en gral-

ne>, on ne doit I'arrarher f|u'apr{is (jii'il cA
mur. Les cosses a graines sorii ^^pardes des

tig?s par iin procede nomme le coiilement, el

on pense qii'on fail le mieux cette operation

iininediateinent apres que le lin est arrache,

foaimft etanl le temps le pins propice ponr le

faire. On seehe la graine ensiiife. Cette ope-

ration est faile en otanl le.s cosse> de la tige

moyennant un peigno de fer appe!e Couloir^

qui est attach6 a une pi^ce de bois a travers

les(jue!s le lin est passe jusqu'a ce que la grai-

iie est separee de la tige. Oi: etend orJinaire-

nieni nn ganJ linge sons le couloir pour rece-

voir la seinence, qui doit eire parfaiteinent sse-

chee au soleil avant d'etre battue. Loisque
la graine est battue et vannee, on doit la re-

inuer afin d'emp6cher qu'elle ne chauife.

Comnie la fabrication de la gelee de graine

de lin e>l une operation agricole, je m'en vais

la decrire ici. La proportion de I'eait a la grai-

ne est pres de 7 a 1. L« graine ayani el6

trempee en une part.ie de I'eau pendant qua-

rante-huii heures avant de la faire bouiilir, le

re.Nle de Teau e^t ajoute froid, et le tout mis a

bouiilir donfement pendant deux he.ures, etant

mu pendant I'operation, pourqu'il ne brule pas

dans la chaudiere. Par la le tout est reduit a

line substance ressemblant a la gclee on plut6t

a une substance collunte et gluiineuse. Apres
avoir ete refroidiu dans des cuves, on la donue
avec un melange de farine d'orge, de son et de
paiile hachee ; on donne a un jeune boDuf a

pen pr6s deux quarts de la gelee par jour, on
un peu plus d'un quart de graine en quatrc

jours, c'est-a-dire, a peu pres une seizi^me

partie d'allouanre moyenno d'un gateau d'hui-

le

—

Traite d''Agriculture .

Nous nous faisons un veritable plaisir de

traduire du Journal d'Agriculture (anglais)

la correspondance suivante sur la mouche
i bio. EUe parlo par elle-m6mc assez 61o-

quemment pour que nous devions ajouter

une reconimandation en sa faveur. N6an-
moins nous observerons avec notre confre-

f3 du Journal anglais qu'il est douteux que
la moTTche pCit 6tre enti^rement detmite

par le proced6 sugg6r6 ; car, il faiitse sou-

venir que la mouche nous est venue nous

ne Savons comment, et qu'il est probable

qu'au bout de trois amines ou m6me de
cinq ct six annecs, si nos cu'tivateurs re-

prcnaient I'ancienne contumc de semer le

blc avant le 25 mai, nous aurions encore k

deplorer les ravages de la raouche.—Nous'
invitons tons nos confr(^rcs do la presse i

reproduire cette correspondance.

Monsieur,

Lorsque nous rtflechissons k la situation

heureuse et opulente de la generalite des
CLiltivateurs du Bas-Canada, avant I'appa-

rition de la mouche a ble, et que nous cal-

culous la perte de millions de louis qui en
a 6te la consequence, et cela durant une
periode de 15 annees, sans que nous en-
trevoyions la probabilite de sa dispari-

tion, a moins que nous n'adoptions des me-
sures pour la detruire, il est evident qu'il

ne peut y avoir de proposition plus irapor-

tante que celle qui montrerait un moyen
probable de se niettre a I'abri d'une sem-
blable calamite.

Tout le monde est interesse dans cette
question, surtout les proprietaires fonciers,

les cultivateurs, les marchands, les arti-

sans, etc., etc. Je suis parfaitcment con-
vaincu que, si I'on s'entendait pour ne se-

mer pas un seul minot de ble avant le

vingt-cinq de mai, et cela durant les trois

procbaines annees, nou seulement le culti-

vateur y trouverait un grand avantage

;

mais a I'expiration de ce temps, la mouche
a ble serait morte de faim et detruite, et

alors les cultivateurs pourraient encore se-

mer Icur ble, comme dans le bon vieux
temps, et les terres du Canada et les agri-

culteurs Canadicns no scraient plus expo-
ses aux comparaisons si peu favorables que
I'on fait si souvent.

II y a dix ans, je donnai dans les jour-

naux, mon avis sur la nature et-les habi-
tudes de la mouche a ble, et les moyens de
la detruire ; durant les dix annees qui se

sent ecoules depuis, j'ai observe, et je me
tiens plus que jamais a mon opinion d'alors.

Cette opinion d'alors etait que le ble est

le seul, de tons nos grains de semence, qui
demc-nrd assez longtemps mou et laitetix
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pour noiirrir le petit vcr (maggat), tout Ic

temps qu'il a besoin de nourriture avant
de passer a I'etat de chrysalide, car tous

les autres grains murissent trop vite ; et

quoique, dans Tabsence de ble, la raouche

puisse avoir depose ses ocufs dans Porge ou

le scigle, et puisse nuire particulidrement

a ces deux sortes de culture, cependant le

ver meurt, par manque d'une nourriture

suffisantc, et par consequent ne peut pas

passer a I'etat de chrysalide.

C'est a I'etat de chrysalide que -le v6r
restc dormant jusqu'aux plus grandes cha-
leurs de I'ete suivant (toujours vers la pre-

miere semaine de juillet), quand le ver de
I'ete dernier passe a I'etat de mouclie, et

commence de suite a chercher oii deposer

ses CEufs, pour propager son espece.

Seme de bonne heure, le ble sera seul

dans un etat propre a fournir a la mouche
une nourriture suffisante. Ainsi, en ne se-

mant pas de ble, pas un seul grain durant
deux ou trois ans, avant le 25 mai de cha-
que annee, je suis intimcment convaincu
que nous parviendrions de cette sorte k nous
debarrasser tout-a-fait de la mouche. Mais
tant que quelques cultivateurs persisteront

a semer quelques minots de ble, unique-
ment comme experience nou seulement ils

perdront ainsi leur recolte, mais la mouche
continuera a se perpetucr, a leur grand d6s-
avantage et a celui de leurs voisins.

Le temps pour semer approche mainte-
nant, et je suis si convaincu de I'exactitude
de mon opinion a ce sujet, que je ne doute
pas que ces quelques remarques ne portent
plusieurs hommes, d'un plus grand poids
aupres de la classe agricole, a donneraussi
leur avis, pour assurer le succes des niesu-
rcs necessaires pour effectuer un si grand
bien.

Je suis, Monsieur,

Votre ob6issant serviteur,

R. U. H.

ChOIX de SEMENCE de MAiS ou BLfi-D'lN-

DE.— L'usage vent qu'on choisisse le plus
beau de la recolte, et qu'on Ic mette en
6pis dans un grcnier ; au moment ou Ton

se propose de le senior, on en s6pare les

grains en frottant les 6pis centre une barre

de for plate ; les grains du bout de I'epi

sent mis de c6te.

Kous n'avons jamais eu lieu de nous

apercevoir que I'on fit subir aucune pr6-

paration au grain de mais que I'ou ense-

men^ait ; cependant si on le faisait trem-

pcr dans I'eau pendant quelques hcures, les

grains legers viendraicnt a la surface, on

les mcttrait a part pour les donner a la vo-

laille 5 en outre, celui qui serait destine a

la semence se trouverait d'autant plus dis-

pose a germer que ses leg:iments seraient

ramollis.

DEPART de la glace, DEVAXT CETTE VILLE^

DEPUIS 25 AXS.

1824^ 10 avril, 1837 15 avril,

1825 16 mars *, 1838 7 avril,

1826 11 avril, 1839 7 avril,

1827 4 avril, 1840 4 avril,

1828 29 mars, 1841 19 avril,

1829 II avril, 1842 31 mars,
1830 1843 25 avril,

1831 3 avril, 1844 10 avril,

1832 19 avril, 1845 3 avril,

1833 4 avril, 1846 4 avril,

1834 29 mars, 1847 29 avril,

1835 3 avril, 1848 4 avril,

1836 28 avril,

• Le 26 mars 1825, un vaisseau fait voile
de Montreal pour les Indes.

AvoLXE DU Canada.— Un journal, le

Courrier d'Inverness, dit que I'avoine du
Canada est un grain des plus profitable en
Ecosse. II y a trois ans, on a importe, du
Canada en Ecosse, de I'avoine qui depuis
s'appelle en anglais " Piperhill prolifix
oats," et qui produit une recolte trois fois

plus considerable que cclle do toute autro
avoine.
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Comparaison des Observations Meteorologiques faites au College de Ste. ^nne pour le mcis
de Mars, durant les six dernicres annees (echelle de Fahrenheit).

Tempe ratiirc. Vents.

-5
haute T^asse Es^ Quest Variab.

17 101848 55 o

1847 57 2 8 16 5

184.6 50 -7 10 13 5

1845 59 7 9 16 4
1844 59 9 .6 19 3

1843 64 9 10 10 10

>
o
o

>-•

13

o _o

12 8 3 1 3

3 20 7 1 1 6

n 11 3 6

13 12 4> 2 1

5 19 4 3 1 7

3 21 7 4

OBSERVATION^.

Le 27 mars 1847, temp6te
tres-violente et chute de nei-

ge considerable depuis minuit
jusqu'a six heures au soir. Le
13 du m6me raois 1848, fort3

secousse de trerablemcnt de
terre.

Tableau montrant la duree de Phiver dans la Cite de J\''ew-York.

Ann. 16re glace form6e lereneige tombee derniere glace formee derniere neige tombee

1831 20 octobre 3 novembre 10 avril 30 avril

1832 3 novembre 12 decembre 10 avril 17 mars
1833 31 octobre 15 decembre 29 mars 1 mars
1834 30~ octobre 15 novembre 15 mai 25 avril

1835 13 novembre 27 novembre 18 avril 16 avril

1836 26 octobre 24 novembre 12 avril 13 avril

1837 14 octobre 14 novembre 1 mai 4 avril

1838 31 octobre 31 octobre 17 avril 24 avril
1839 20 novembre 10 novembre 31 mars 17 avril
1840 26 octobre 18 novembre 26 mars 1 avril

Ce tableau fait voir quo la duree moyennede Tliiver est de 164 jours, ou environ
5^ mois ; et corame la premiere glace formee, durant les dix annees, fut le 14 d'octo-
bre, et la derniere, le 15 de mai, la duree extreme dc la gelee est do 213 jours, ou en-
viron 7 mois. Neanmoins dans les climats les phis froids de I'etat de New-York, par
exemple a Albany, il n'y a aucun mois de l'ann6e qui soit exempt de la gelee. L...

PRIX DES MARCHES.

Montreal, 29 avril 1848.
Quoique la navigation soit ouverte depuis

quelque temps nos marches sent sans acti-

vity, les provisions sontd'une rarete etd'un
prix sans exemple. Le marche aux grains
a ete a pen pres nul depuis quelque temps,
Pavoine m^mc y est tres-rare a 54 et 58
sous le minot ; la farjne qu'on ne voit aussi

qu'en tres-pctite quantite est a 15 et 16

francs le quintal ; les patates a 6 livres 12

la poche d'un minot et demi, le prix du
beurre est stationnaire a 14 et 15 sous la

livre, par suite de la quantite quise trouve
encore sur nos marches venant du Haut-
Canada. Les volaillos sent hors de prix,

les ponies par exemple se sent vendues de

3 livres 12 a 4 francs. Le prix du boBuf est

sans precedent, il s'est vendu de $7^ a $8
le 100, en detail, 10, 12 et 15 sous la livre,

le lard est au meme prix. Le sucre d'era-

ble est en quantite, a 7 et 8 sous la livre

celui de premiere qualite. Les tourtes se

sent montrees tr^s a bonne heure ; elles

sent en assez grande quantite sur les mar-
ches a 2 francs la douzaine.

—

Minerve.

Xew-York, 28 avril 1848.

Le marche a fleur a ele tres-actif tout©

la semaine ; neanmoins il y auraun chan-
gement prochainemcnt, vu I'ouverture des
canaux. La lleur I'Oucst est a 30c. et 30c.

7.id., celle du Genessee a 31c. 9d. et 31c.

lOAd. ; le ble se vend 7c., le bl^-d'inde 2c.

7^d. et 2c. 8d.
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L. P. BOIVIN,
Coin des Pwues

NOTPcE-DAME ET ST. VINCENT,
Vis-d-vis Vancien Palais de Justice,

Montreal.

OFFPvE ses plus sinceres remerciments
a ses nombreuscs pratiques pour I'encouiagc-

ment liberal qu'il en a recju, et profite de cette occa-

sion pour les iiiforintr qu'ij a Iransporle son Maga-
«in a I'eiidroit ci-dessus, ou il espere renccnfrer le

nieme encouragement dout on I'a hoitoi^ jusqu'a pre-

sent.

Son Assortiment de Bijouterie consiste en

:

Monlres en Or. en Argent, a Patentes ct a Cjlindie,

pour Dames et Messieurs,
Chaincs de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montrcs,
Clefs, Cachets, Rubans, Chaincs courtes en Or et

Acicr pour Montres.
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epiiiglettes de gout en grande variete,

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes en Argent,
Ornements de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille, en Perle, en Email,
Eoitcs a Cartes en Argent, en Nacre et en Ecaille,

Bourses en Sole, avec ornements en Acier,
Ridicules de Dames, en Acier,
Lunettes en Or, Argent, Aciei et Ecaille,
Boiles pour do de Fantaisie,

Pendules de diverscs especes,

Coutellerie fine, etc., etc., etc.

AUSSI,
Lanternes pour passages, Tran^parcnts pour chassis,

Miroirs assortis, Paniers francais de Fantaisie, une
grande variety de Tapisscrie, Parfumerie franpise ct

anglaise, Cannes assorties, Chapclets, M^daillcs et

Crucifix en argent ct en m^tal, ct une grande vari^t6

li'objets dans^a ligne ct d'objeta de Fantaisie.

Mofilr6al, mare 1848.

MELANGES RELIGIEUX
«

CE journal se public le mardi et le ven-
DREDi ; il est Religieux, Politique,Com-

mercial et Litteraire ; il conticnt toujours

les nouvelles les plus rccentcs tant du, Ca-
nada que des pays etrangers. Cost aussi

un journal d'annonces ; le taux de celles-

ci est le m^me que celui des autres jour-

naux du pays. Ce journal circule dans lo

plus grand nombre des paroisscs du Bas-
Canada, il doit done etre recherche pour
les annonces.—Le prix du journal est do
VLYGT CHELLYS ])Rr ann^e, payables

d'avance, frais de poste a part.—On s'abon-

ne a

Montreal, chez MM. Eabre & Cie.

Quebec, chez M. "0. Mahtineau, Ptre.

Trois-Bivieres, chez Val. Guillet, Ecr.

Ste. Anne Lapocatiere chez M. F. Pilots,

Ptre., an college.

Montreal, ler. mars 1848.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
tidres.

Le prix de la souscription est par ann6©

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sent a part.

On ne s'abonne pas pour moins d'un an.

La souscription doit ^tre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu do
CINQ CHELINS, ce scra x;n chelin de plus

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent 6tre adress6es

au " Secretaire de la Societe d'Agricultu-

re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettres, etc.,des-

tinees au Journal Franyais d'Agriculture,

doivent etre adress6es (franches de port),

a I'Editeur du Journal d'Agriculturk
(partie francaise), Montr6al.

ATELIERS TYPOGUAPHIQUES
DES

MELANGES RELIGIEUX,
Coin des Hues Mignomie et St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
l3iPEi:4EL'R.



www.manaraa.com

JOIIRi^U irURIOOLT^RE,
ET

PROCflDfiS DE LA SOClfiTfi D'AGRICULTURE DU BAS-CANADA.

Vol. 1. MONTREAL, JUIN, 1848. No., 6-.

DE LA BETTERAVE,

SA CULTURE, SA RfiCOLTE ET SA CONSERVA-

TION
;

Par M. De Dombasle.

(Suite et fin.)

Jlrrackage ct conservation.

Les silos se construisent de la raani^re

suivaute. Dans un terrain bien sec on
creuse nne fosse de cinq pieds de largeur

siir 10 a 12 pouces de profondeur ct d'une

Uonffueur indeterniinee, comme on le ferait

pour etablir une couclie de jardin ; on rem-
plit cette fosse de betteraves, et on les

amoncelle jiisqu'a 2^ pieds et au-dessus

du niveau du sol, au milieu du tas, les deux
cotes formant des pontes de 45 degres, qui

viennent se determiner au bord de la fosse,

en sortc que le tout ' represente la toiture

d'un batiment. On jette sur les betteraves

la terre qu'on a tiree de la fosse, a une
epaisseur egale sur tons les points, de ma-
ni6re qu'il en resulte une butte de terre

prismatiquc, et Pon continue d'etendrc le

tas en longueur autant qu'on le desire.

Lorsque le silo est termine, on creuse, le

long des deux cotes, un fosse de deux pieds

de profondeur, que Pon trace ^ dix-lmit

pouces du bord de la fosse, etdont on jctte

la terre en tout ou en partie sur la beltcra-

ves, de maniere qu'il y en ait partout au
moins un pied d'epaisseur ; on bat fortc-

ment la surface de cette terre avcc des

battes en bois, de maniere que Pcau des
pluics coule facilement le long des deux
pontes, et arrive dans la fosse. II est fort

important que les fosies soient plus profonds

qrte la fosse elle-m6me, ct qu'il aicnt un
6coulement a leur extemite la plus basse

;

on pent 6tre assure de cette maniere qu'il

ne sejournera jamais d'eau dans le silo.

A mesure que Pon conatruit le silo, on
menage, de quatre metres en quatre me-

tres, ou a des distances plus rapproch6cs si

Pon etait forc6 de rentrer des betteraves hu-
mides,des soupirauKou chemin6es que Pon
construit avec des tulles creuscs plac6es
dcbout Pune centre Pautrc, posees imm6-
diatement sur les betteraves, le long de
Paretc superieure du prisrae ; les tuiles

sent noyees dans la terre qui recouvrc los

racines, et leur extremite superieure forme
Porifice d'un tuyau par lequel la masse des
betteraves communique avec Pair exte-
rieur. L'humidite de la masse se degage
promptement ainsi par I'eifet de la fermen-
tation qui s'y manifesto toujours ; m-ais

cette fermentation ne produit pas un haut
degr6 de chaleur, parce que les gaz trou-

vent partout des issues faciles. A Papproche
des fortes gelees, on bouche les soupiraux
ei:^ y introduisant de la paille que Pon tasse

fortement. Beaucoup de personnes placent
au fond du silo une couche de paille sur la-

quelle reposent les betteraves, et une autre
couche sur les racines, avant d'y jeter la

terre : j'ai toujours trouve cette precaution
superfine pour les betteraves, quoiqu'elle
soit fort utile pour les pommes de terre

plac6es dans des silos de m6me forme. En
effet, la couche de paille qui couvre les ra-

cines a pour principal but d'emp6cher la

terre de se meler dans la masse, ce qui est

indifferent pour les betteraves, qu'il faudra
toujours prendre a U main une a une, lors-

qu'on les retirera du silo.

Les fosses et les soupiraux dont j'ai parle
ferment les accessoires indispensables dans'

la construction des silos, si Pon vent 6tre

assure que les racines s'y conserveront
bien ; mais lorsqu'ils sent disposes ainsi,

la conservatioa est beaucoup plus assuree
que dans les caves ou dans les magasins

;

pour ces derniers il est indispensable que
les racines ne soient emmagasinecs qu'a-
prds avoir etc bien ressuyees sur le sol, et

il sufiit de quelques voitures de racines hu-
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mides plac6es par negligence dans un vaste

magasin, pour y former im foyer do fer-

mentation qui pent determiner Palt^ration

de tonte la masse : aiissi je conseille aiix

personnes qui serrent lenrs provisions de
Detteraves dans des raagasins, des caves
on des colliers, d'avoir toujonrs, au moment
de la recolte, un silo prepare pour y faire

conduire toutes les voitures de racines que
I'on reconnaitrait k Parriv^e n'6tre pas dans
un etat bien satisfaisant de dessiccation.

Lorsqu'on loge une grandc partie de lar6-

colte dans des silos, il est bon aussi d'en

consacrer sp6cialement un k recevoir, pen-

dant tonte la dur6e de la recolte, les bet-

teraves qui arriveraient humid es des

champs, ce qu'on ne pent pas toujours evi-

ter dans une grande exploitation, par exem-
ple lorsqu'il survient une pluie inattendue.

Ces silos reraplis de betteraves mal ren-

tr6es.seront le sujet d'une attention parli-

culi^re. On y multipliera les soupiraux,

on surveillera constamment I'^tat des bet-

teraves, ce qu'on pent faire facilement en
introduisant le bras dans un des soupiraux,

afin de s'assurer s'il se manifeste de la

chaleur dans la masse ; en fin, le contenu
de ces silos sera livr6 le premier a la con-

sommation. Au moyen de ces precautions
on sera assure de n'avoir, dans les grandes
masses formees du produit de la recolte,

que des betteraves propres k se conserver
sans alteration sensible jusqu'a une 6poque
fort avancee de la saison. Quant aux ma-
gasins que I'on emploierait pour la conser-
vation des betteraves, je n'ai sans doute
pas besoin de dire qn'ils doivent etre, par
lour construction, a I'abri de 1'invasion des
geiees.

Produits etfrais de culture,

Dans quelques Merits precedents j'ai in-

dique de maniere k exiger quelques recti-

fications, le iTToduit en betteraves que I'on
pent raisonnablement attendre d'une eten-
due donnee de terre, ainsi que leg depen-
ses de cette culture : depuis que j'ai culti-
ve cette plante sur de moins grandes eten-
dues que je I'ai fait autrefois, et que j'ai pu
en consequence y consacrer plus do soins
de detail,j(3 me suis convaincu que I'on peut
porter le produit moyen par hectare beau-
coup au-dessus de mes le. evaluation-?, me-
;3ie dans des sols d'une fertilite au-d€>ssous

de la raoyenne ; et les m6thodes plus ex-
actes de comptabilite que j'emploie depuis
quelques annees me permettent d'indiquer
avec plus de precision les frais de culture.

Dans un terrain d'oti I'on tire commun6-
ment 15 hectolitres de froment par hecta-
re, je pense aujourd'hui que I'on peut con-
siderer une recolte 20 mille kil. de bette-

raves comme une moyenne que I'on depas-
sera meme communement, si la cultui'e

est bien soignee. Dans un sol plus riche
et qui produirait en moyenne 22 hectoli-

tres de froment par hectare, je suis con-
vaincu qu'avec de bons precedes on attein-

dra souvent a un produit de 50,000 kil. de
betteraves.

Quant aux frais de cultufe, je vais les

evaluer ici approximativement pour le pre-
mier des sols dent je viens de parler, et

dans certaines circonstances donnees, c'est-

^-dire en supposant que le loyer de ce ter-

rain est estime a 60 fr. par hectare ; le fu-

mier a 5 fr. la voiture de 6 ^ 700 kil. et le

prix de la main-d'cEuvre a raison d'un fr,

jmr journee d'homme, et de 75 c. par jour-
nee de femme ; chacun pourra rectifier

ces calculs selon les circonstances ou il se
trouve place. Je vais etablir d'abord les

frais de culture par le precede du repiqua-
ge, et je commence en consequence par les

frais qu'entraine la pepiniere.

Loyer d'un hectare de terrain

de choix pour pepiniere .. lOOf Oc

FraLs generaux de la ferme, in-

terets du capital d'exploita-

tion, entretien des instrUmens,
depenses de menage, et«.,

evalues a 60 fr. par hectare.. 60

Trente voitures de fumier a 5 fr.

la voiture, 150 fr., dont moitie
supportee par cette recolte.. 75

Deux labours 30

Deux hersages 6

Rayonnage eJt semaille an se-

moir ., 3

Semence, 30 kil. k 2 fr 60

Premier sarclage, 40 journees de
femmes a 75 c .. 30 0=

Deuxieme sarclage et edaircis-

sage des plants, 30 journees.. 22 50

Total 386 50
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Uil hectare do p6pini0rc suffisant com-
miin6ment an repiqimiro de 10 hectares,

iious avons aiiisi 38 fr. (i5 c. pour prix dc

la qnaiitit6 de plants n6cessaires pour Ic

repiquagc d'un hectare, dout les frais s'eta-

bJiront commc il suit

:

Loycr 60f Oc

Frais g6n6raux de ia ferrac.. .. 60
Trois labours .. 45
(Un do ces labours peift sou-

vent 6trc rem place par un trait

d'extirpateur.)

Trois hcrsages .... 9

Fumier, 25 voitures a 5 fr., 125

fr., dont moiti6 supportse par
la recolte .. .. 62 50

Rayonnago pour le repiquage.. 2
Repiquage, 25 journ^es de feni-

mes, y compris I'arrachemeiit

du plant 18 75
Prix du plant comme ci-dessus.. 38 65

Deux cultures k la houe a clieval 4
Arrachage eventuel des lierbes

dans les lignes, 4 journecs.. 3

Transport des racines a la ferme,

3 voitures d 1 cheval, em-
ployees pendant une journee

pour la, conduite de 20,000 kil. 9

Arrachage et nettoyage des raci-

nes (1) 34 25
Chargement, d6chargement, et

emniagasinage des racines, 8

journees d'hommes 8

Total 354 15

En supposant le produit de 20,000 kil.,

les 1,000 kil. ressortiront ainsi i. 17 a fr.

70 c.

Frais de culture par le semis en place.

Loyer de la terre comme ci-des-

sus 60
Frais generaux 60
Deux labours 30
(Le second labour pourra sou^

vent fitre remplace par une cul-

ture a I'extirpateur.)

Deux hersages 6

(1) TJne journee de trois chevaux i 2

francs par t6te, deux hommcs pour la char-
rue a arracher, et 35 journees de femmes
pour le nettoyage.

Fumier comme ci-dessus.. .. 62f50c
Seraence, 5 kil. ^ 2 fr 10

Rayounage ct scmaille au sc-

moir 3

Premier sarclage k la main, 30
journ6es dc femmes 22 50

Deuxidme sarclage ct 6claircis-

sement des plants, 20 journees
de femmes 15

Deux binages a la houe a cheval 4
Arrachage et nettoyage de raci-

nes comme ci-dessus 34 25
Transport des racines a la ferme,
comme ci-dessus 9

Chargement ct dechargement,
etc., commc ci-dessus 8

Total 324 25

Les frais de culture sent done de 30 fr.

environ pkis eleves dans la methode du re-

piquage que dans celle du semis en place
;

les 1,00Q kil. ne ressortiront dans ce der-

nier cas, en supposant une recolte 6gale en
poids, qu'a 16 fr. 21c. Mais comme je

I'ai deja dit, je suis persuade qu'en moyen-
ne, sur des cultures etendues pratiquees

par I'une ct par I'autre methode, le proJuit

des semailles en place sera inferieur a ce-

lui des tetrains repiques. On trouvera

souvent quelque partie oii la proportion sera

inverse : ce sont specialcmcnt les terrains

qui par leur nature sont favorabies a la le-

vee de la graine ; mais comme il en est

beaucoup d'autres ou cette levee est tou-

jours tri^s-irregulierc, et ou il reste conse-

quemment beaucoup de vide dans les se-

mailles en place, et comme les terrains de

toute nature se pr6tent beaucoup mieux a

la reussite des betteraves re})iquees, je

pense que dans le plus grand nombre des

cas le produit de cette methode sera le plus

abondant, de maniere a faire penchcr en sa

favour la balance du prix coutant des bet-

teraves. D'ailleurs, en bonne culture, la

betterave doit 6tre consid6ree comme une
recolte preparatoirc ; et il y aura toujonrs

une enorme difl'6rence dans I'etat de pre-

paration du sol apres la recolte, entre les

terrains qui auront etc cultives par I'uue

ou par Tautre methode ;
1 'influence s'eu

fera sentir sur plusieurs r6coUes succcssi-

ves, et en pnrliculier la recolte de froment

qui suivra dca betteraves repiqu6es sera
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tonjours bcauconp plus belle que cello qui

succ6dera k une r^colte sem6e en place, et

jc pense que I'on ne peut 6valuer cette su-

periorite a moins de 4 ^ 5 hectolitres de

froment par hectare.

Apres avoir 6tabli ces calculs pour des

terrains d'une fertilitc mediocre, il n'est

pas sans int6r6t de chercher a les appliquer

a des sols plus riches et d'un loyer plus ele-

v6 : en supposant que Pon payerait un loyer

double que celui que j'ai indique plus haut,

c'est-a-dire 120 fr. par hectare, d'un ter-

rain dont on pourrait aussi attendre une

recolte double, ou 40,000 kil. par hectare,

nous trouverons que la somme des depen-

ses de culture ne sera angmentee que de

raccroissement du loyer, et de celui des

frais de transport et d'emmagasinage de la

r6colte, qui serout doubles ; ainsi, nous

avons a ajouter 60 fr. pour le loyer, et 17

fr. pour le transport, le chargement et le

dechargement ; ce qui porte ladepense to-

tale, par le precede du repiquage, a 431

fr. 15 c, et le produit etant de 40,000 kil.,

le prix de 1,000 kil. ressortira a 10 fr. 77

cent. Ainsi, en payant un loyer double de

ce terrain, on pourra encore y produire les

betteraves a un prix moindre de plus d'un

tiers de celui auquel elles reviennent dans

un sol moins riche. II en est ainsi de toutes

les recoltes qui exigent beaucoup de de-

pensc de culture, et oii, par consequent, le

loyer de la terre n'entre que pour une pe-

tite proportion dans les depenses de depen-

ses de production. C'est pour cela qu'en
general les betteiaves se produisent a plus

has prix dans les environs des grandes vil-

les, ou le sol est ordinairement ameliore
des longtemps par I'application d'engrais

,
abondants, ou dans nos provinces les plus

fertiles, comme la Flandre et I'Artois, quoi-

que la terre se loue toujours a des prix tr^s-

61evcs, dans I'une et dans I'autre de ces
circonstances. Mais aussi I'on doit dire
que les racines ont dans ce cas une valeur
int6rieure dans leur emploi a la nourriture
du betail, a celle des racines produites par
des terrains moins fertiles, parce qu' elles
sent moins riches en sucre et en autres
principes nutritifs ; elles ont surtout beau-
coup moins do valeur pour le manufactu-
rier, pour leriuel les frais de fabrication
sont a ]ieu pr^s les monies pour les bette-
raves de diverses qualites ; et si les bette-

raves produites par tel sol rendent 50 pour

100 de sucre de plus que celles qui ont 6te

r6coltees sur tel autre,il est probable que Ic

fabricant trouverait encore du profit ^

payer les premieres a un prix double des

secondes.

QUESTIONS AGRICOLES.

Question. Doit-on donner les labours

plus profonds dans des sols legers qui crai-

gnent la sccheresse, que dans les terres

fortes qui sont sujettes i souffrir de I'humi-

dite]

RfiPONSE. Les labours profonds contri-

buent a garantir les recoltes des eflets de
la secheresse, autant que de Phumidite
produite par des pluies trop abondantes ; ils

sont done 6galement convenables dans les

deux cas, en les employant avec les pre-

cautions convenables, qui consistent prin-

cipalement a n'approfondir que graduelle-

ment la couche de terre cultiv^e, dans les

sols dont la couche inferieure est infertile.

Au reste, cette circonstance se rencontre

beaucoup plus rarement qu'on ne le croit

communement, et j'ai observe souvent
d'excellents effcts des labours profonds,

memo pour la premiere recolte qui les sui-

vait, dans des terrains ou les cultivateurs

du lieu soutenaient qu'on rendrait le sol

sterile pour plusieurs annees.

Q. En Pologne on donne des pommcs
de terre crues aux chcvaux, on les coupe
par petits morceaux, et on les saupoudre
de sel pendant les deux ou trois premiers
jours, apres quoi ils les mangent avec avi-

dite. Que pensez-vous de cette methode,
et combien conviendrait-il d'en donner.

R. Les pommes de terre crues ferment
en general une assez mauvaise nourriture

pour les chevaux, du moins d'apr^s mon
experience.

Q. M. Knight a essaye avec succ^s

d'empecher les pucerons d'attaquer les na-

vels, en arrosant legerement le champ
avec une composition d' urine, de chaux et

de suie.

R. Ce moyen est fort utile, comme tons

ceux qui ont pour effet d'acc^lerer la crois-

sance de la plante dans sa premiere jeu-

nesse, car c'est vers c^ but que I'on doit

tendre pour diminucr les ravages du puce-
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ron sur les plantes d« la famille des chouX,
ail moment dc Icur iiaissance.

Q. Uii auteur conscillc de tordre Ics

fanes des carottes, an lieu de les coiij)er ; il

dit que cettc ni6tliodc, en exprimant le sue

qui se trouvc a cette partie, empticlie

qu'ellcs se pourissent aussi facilemcnt.

R. Cela pa rait fort vraisemblable.

Q. Que pensez-vous de I'assolement

suivant

:

Ire annee, seigle pour enterrer en vert

ct apres mais ou betteraves repiqu6es
;

2e aun6e, ble avec trefle
;

3e id., trefle

;

4e tW., ble.

R. Get assolement est fond6 sur une
i propri^te fertilisante tr^s-energique, que
\ possederait une r6colte de seigle enterree
y en vert, comme engrais. Mais, malgr6
- J'annonce recemment publico de cet effet,

je crois qu'il a 6te fort exager^, et qu'on
pourrait lui substituer dans le m^me but
d'autres plantes qui ofFriraient I'avantage
d'occuper la terre pendant moins de temps,
et d'exiger moins de depense pour I'ense-

mencement ; au reste, je n'en parle que
par induction, attendu que je ne I'ai pas
essaye

.

Q. Dans quelles terres le grain est-il

plus pesant, dans quelles terres I'est-il

moins ?

R. En g6n6ral, le froment est plus pe-

sant dans les terres fortes que dans les ter-

res I6gdres, et dans les sols moderement
fumes qu'avec une grande abondance d'en-

grais, ou dans des sols trop steriles.

Q. Un auteur dit que, d'apr^s les ex-
periences qu'oii a faites principalement
dans le Ilolstein, le beurre, produit par les

vaches nourries a I'etable, n'a pas la m^me
bonte, ne se conserve pas aussi bien que
celui des vaches qui sont nourries au patu-

rage : cette assertion est-ellc fondee ?

R. II est hors de doute que, quant a la

qualite, sous I'etat de beurre frais, celui

qu'on produit par la nourriture des vaches
a I'etable, bien conduites, est excellent

;

quant a la faculty de se conserver plus ou
moins longtemps, je n'ai pas d'experience
a cet egard. Au reste, la qualite du beurre
obtenu par des vaches nourries a 1' Stable,

depend entidrement de la nature des ali-

ments qu'on leur donne ; et comme ceux
qu'on peut employer ainsi soHt beaucoup

plus varies que ceux qu'on fait ordinaire-

mcnt paturor, il n'est pas 6tonnant que
Ton remar(]i!e plus do divcrsit6 dans la

qualite des produits.

Q. Un agricultcur, qui raanquerait

d'engrais pour fumer les terres qu'il desti-

ne a reccvoir des graines de paturage,

pourrait-il employer l'6cobuage (1) avec
avantagc 1

R. Oui, s'il est question ici d'un sol qui

6tait deja en paturage, ou du moins con-

vert de gazon, qui est le seul qui puisse

eire 6cobue. La conversion en paturage
est mdme un des emplois les plus utiles et

les plus prudents que I'on puisse faire d'un
terrain nouvellement ecobue, s'il n'est pas

d'une haute fertilite.

Q. Comment trouvez-vous la maniere
d'arranger le fumier par torches, comme on
le pratique en Suisse et dans les Vosges ?

R. Les tas de fumier disposes de cette

manidre flattent agreablement I'asil, et sont

ordinairement I'indice de I'ordro et de la

proprete introduits dans I'exploitation
j

mais, dans la realite, la fermentation s'ope-

re plus inegalement dans ces torches que
dans le fumier dispose uniform6ment par

couches: cependant cet inconvenient est

tres-peu considerable.

Q. Toutes les especes de tourteaux

donnent-elles le mal des pieds aux bes-

tiaux ? Quelle est la meilleure maniere de
les guerir de cette maladie %

R. Cette maladie est produite par
Pacrete que contractent les excrements des

animaux qui sont nourris de tourteaux, de

colza, ou de navette, qui ont des proprietes

vesicantes, analogues a celle de la moutar-
de : les tourteaux de liu, de chenevis et de

pavots. He produisent aucun effet semblgr
ble. Le moyen qu'emploient ordinaire-

ment les engraisseurs chez lesquels cette

maladie est tres-commune, consiste a chan-
ger, pendant quelques jours, la nourriture

de I'animal : il n'est pas douteux que des

lavages adoucissants ne soient tres-conve-

nables dans ce cas ; et I'on pourrait proba-

blement se garantir de cette maladie, au
moyen de bottines de cuir, qui enveloppe-

(1) L'ecobuage est Paction d'enlever la

surface ou sui^erficie d'un terrain avec
Pherbe, Ja bruler, et en repandre les cen-

dres suf le sol.
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raicnt la partie inf6rieure des jambes dcs

animaux.

Q. Puisque le ma is est snjet i trois cs-

pdces dc charbon, ne serait-il pas conve-

nable dc le chaulcr avant de le seiner 1

R. Le cliaulage est unpreservatif cen-

tre la carie, et non centre le charbon, qui

attaqiie tr^s-commimemeiat le mais, du

moins si I'on doit consid^rer, comme de-

montrees, les bases de la classification que

I'on a etablie entre ces deux maladies
;

mais j'avoue que je crois qu'il reste encore

quelque obscurit6 sur ce sujet: au reste,

je n'ai connaissance d'aucune experience

qui ait 6te faite en chaulant le mais.

Q. Un auteur dit que les labours pro-

fonds empechent les grains de verser.Cette

assertion est-elle fondee 1

Jx. C'est I'opinion g6nerale des culti-

vateurs les plus habiles, ct jc la crois tres-

fondee.

Q. Le platre n'agirait-il pas comme
tonique sur les prairies artificielles, en dis-

posaiit celles-ci a absorber plus de molecu-

les atmospheriques, et en communiquant
aux su^oirs des racines la puissance d'as-

rer plus de sues nutritifs 1

R. Le mode d'action du platre n'cst

pas encore connu, malgre beaucoup de re-

cherelies et des assertions tr^s-diverses. Ce-

pendant I'opinion qui me parait le plus

probable, est en elfet qu'il agit comme sti-

mulant sur les organes de certaines es-

p^ces de vegetaux.

Q. La recolte qui suit le trefle fauche

vert, est-elle sup6rieure a celle qu'on fait

succeder au trefle pature 1

R. Les agriculteurs anglais ont g6ne-
ralement reconnu que le froment qui suit

un trefle fauch6 pour fourrage vert ou sec,

est plus beau que celui qui succ^de a un
trefle pature.

Q. Y a-t-il des arbres fmitiers aux-
quels la marne convieune particuliere-

ment 1

R. Jo n'ai pas connaissance qn'on ait

fait des observations a cc sujet. Cependant
-il est remarquable que les pomraiers a ci-

dre ne r6ussissent en Angleterre que dans
les cantons oil le sol est calcaire, ce qui pa-
raitrait indiquer que la marne serait un
bon amendement pour ces arbres, dans les

jBols qui ne conticnnent pas de calcaire.

Q. Peut-on employer, pour semenee,

des vesces de plusieurs annees ?

R. La semence de vesces pent se con-

server fort longtemps avec toute sa faculty

gerrainative.

Q. La mati^re fecale humaine, comme
engrais, a-t-elle un effet durable 1

R. II faut deja que la mati<^re fecale

soit employee en grande quantit6 pour que
son eflet soit sensible sur la deuxidme re-

colte.

Q. Peut-on obtenir a la suite d'un d^-

frichement de luzerne (1) une bonne r6-

colte de betteraves 1

R. La betterave pent tres-bien reussir

apres la luzerne; mais communement on
prend une cereale pour premiere recolte,

et la betterave ou tout autre recolte sarclee

vient la deuxieme ann6e.

Q. Un auteur dit que la maigreur qui

tient au temperament de I'animal est dif-

ficile a vainere, et ne presage aux engrais-

seurs que des mecomptes ; a quoi done

peut-on reconnaitre I'inaptitude a I'engmis-

sement ?

R. U est tres-difficile a I'acheteur de

distinguer la maigreur qui provient du tem-

perament, de celle qui a pour cause la mau-
vaise nourriture et le travail ; c'est un
point sur Icquel les plus habiles engrais-

seurs se trompent fr6quemment. On ne

pent guere avoir d'indice a cet 6gard que

lorsqu'on connait comment I'animal a cte

nourri et traite precedemment.

Q. Quels sent les effets de la chaux,

comme amendement 1

R. Dans les sols qui ne contiennent pas

de principes calcaires, la chaux agit en in-

troduisant dans la terre ce principe qui lui

manque et qui est utile a la vegetation ; la

chaux agit utilement aussi sur les sols ar-

giieux non calcaires, en les rendant plus

meubies et d'une culture plus facile.

Q. En ne donnant qu'un soul labour

pour une recolte, serait-il prudent de le

donner plus profond que les precedents,

lors m6me que par la on serait sur de ra-

mener un excellent sous-sol ?

R. Si le sous-sol est de bonne qualit6,

c'est-a-dire propre a fournir 'immediate-

ment une riche vegetation, il ne peut y

(1) Luzerne est le trefle de Bourgognc.
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avoir aiicnn inconvenient i donner im la-

bour profond dans quelque circonstance

que ce soit, si ce n'est de ramener i la sur-

face des semences de plantes nuisibles,

qui etaient enterr^es trop profondcment
pour pouvoir germer, et qui, portees k la

surface, v^geteront dans la recolte suivan-

te ; si cette recolte peut 6tre sarclee d'line

manicire 6conomique, «omme les pommes
de terre, ou autres plantes placecs en lignes

a une distance iin pen considerable, cet in-

convenient n'est pas a redouter.

Q. La jachdre est-elle n6cessaire la

deuxi^rae annee d'un defrichcment, et de-

truit-elle alors mieux les mauvaises her-

bes qu'une bonne culture sans jach^re 1

E.. II est de principe general en bonne
culture, que la deuxi^me ann6e d'un de-

frichement doit 6tre consacr6e a une ja-

chere, ou a une recolte sarclee, afinde de-

truire les plantes naturelles au sol, qui sub-

sistent encore : la jacln^re est beaucoup
plus energique que tout autre precede,

pour produire cet eflet ; il est done conve-

iiable d'y avoir recours, lorsque les plantes

qui infestent le terrain sent d'unc destruc-

tion difficile, par exemple, la fougere : dans

les autres cas, et surtout sur des terrains

qui ne sent pas argileux, une recolte sar-

clee suffit souvent pour bien nettoyer Ic

sol j mais si cet elfetta'a pas 6te compl6-
tement produit, on ne doit pas h6siter alors

a hii faire succeder encore une recolte sar-

clee dans la troisieme ann^e.

m

I

Q. On dit gen6ralement que la cr6me
e separe du lait avec d'autant plus de fa-

cility, que les vases pr6sentent plus de sur-

face au contact de I'air.

R. C'est une opinion qui a 6te trds-

souvent 6mise, mais je ne crois pas qu'elle

soit entierement fondee. Quel les que soient

la forme et la hauteur du vase, la cr^me se

s6pare du lait en totalite, par I'effet de la

difference de pesanteur specifique des deux
matieres : cependant il «st certain que,

dans les temps tres-chauds, le lait 5e caille

souvent avant que toute la crdmo ait eu lo

cemps de se separer ; dans ce cas, il peut
fstre preferable d'eraployer des vases plats,

parce que la s6paration s'opere plus promp-
tement sur trois pouces d'cpaisseur de li-

guide que sur dix ou douze. Tl n'y a eu
1 reste aucunc raison de croire que le

contact do I'air exerco aucnne influence

sur cette op(;ration : la crCmo parait mon-
ter A la surface, uniquement parce qu'elle

est plus 16gt;re que les autres parties con-

stituantes du lait, et sana I'aidc d'aucuue
action chimiquc.

Q. Serait-il plus avantageux, si Ton
avait de la paille en assez grande quantity,

de donner plus de liti^ro, afin d'absorber

toute Purine, que de I'eraployer dans sou
6tat liquide ?

R. La m6th()de qui consiste i faire ab-

sorber toutes les urines par de la paille,

peut s'appeler le systdme beige, parce

qu'il est trds-g6neralement pratiqu6 dans
ce pays. On peut appeler le syst^me Suisse,

celui qui consiste a recueillir ^ part une
grande partie des urines, et meme a arro-

ser d'eau le fumier dans Petable, afin

d'augraenter la proportion de I'engrais li-

quide. II n'est pas probable que, par I'em-

ploi de I'un ou de Tautre de ces deux
precedes, I'on augmente ou Ton diminue
r^ellement la quantite des principes fer^

tilisants qui existent dans Purine. La m6-
tliode Suisse parait mieux convenir a la pe-

tite culture, parce que Pon s'y livre coin-

munemcnt en moins grande proportion a la

culture des cer6ales, do sorte que Pon ob-

tient moins de paille. L'eniploi 'de Pen-
grais liquide me parait aussi plus embar-
rassant, plus difficile et plus coilteux que
sous la forme du fumier, parce qu'il faut le

renouveler plus souvent.

D'un autre c6t6, Paction de I'engrais li-

quide, moins durable qu'on peut dans ce

syst^me, en emjiloyant Pengrais a produi-

re des fourrages qui re})roduisent une plus

grande quantite d'engrals, renouveler plus

souvent cette multiplication des principes

fertilisants que Pon applique a Pameliora-
tion du sol, et arriver par consequent plus

t6t a le porter a un haut haut degre de fer-

tilite.

Cependant il est certain que le fumier
est applicable i une plus grande gen6raiite

de circonstances que les engrais liquidos^

qui, en particulier, conviennent beaucoup
moins aux c^reales ; c'est surtout en em-
ployant ces derniers sur les prairies natu-

relles et artificielles, qu'on peut en titer

les plus grands avantages.

(^ cGntinuer.)
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Observations Mtxforologiques faites en la Cite de Montreal, Rite St.

de ratmosphere, par L. A. Huguet Latour^

^ P3

Thermometre Baromefye Direct. des vents Variat. dePat.l

M <
'A

t-5

Jours
8h 111 6h 8h Ih 6h 8h Ih 6h 81i 12h 6h

'^<J W A ]M

37

P M P M A M

29.36

P M

29.62

P M

29.73

A M P M P M

Oues

A M midi PM

clair1 Samedi 42 33 N O Oues pluie nein;

2 Dimanc. 24 43. 35 30.14 30.15 30.14 Nord N O N O clair clair nuagj
.. 3 ^ 8h29.a.m 35 43 37 30.36 30.34 30.35 Sud Sud Sud miag couv nuag

•ci^ 4 Mardi 38 45 41 30.00 29.92 29.90 Sud Sud Sud couv pluie pluie

^» 5 Mercredi 28 41 39 29.94 29.95 29.94 Nord Sud Oues nuag nuag clair

6 Jeudi 39 48 40 29.87 29.74 29.75 N Est Oues clair claii clair

7 Vendredi 32 43 42 29.78 29.79 29.77 Nord N Oues clair claii clair

8 Samedi 37 52 46 29.80 29.73 29.75 Ones Oues Oues couv couv clair

9 Dimanc. 37 52 52 29.79 29.80 29.78 N Oues Oues claii clair clair

10 ) 9ii55.a.m 45 61 52 29.58 29.59 29.57 S E Sud Oues couv clair clair

11 Mardi 35 51 42 29.77 29.79 29.76 Nord Nord Nord clair clair nuag'

12 Mercredi 34 50 47 29.76 29.70 29.66 Nord N E Est couv couv clair

13 Jeudi 36 46
'

43 29.44 29.41 29.36 Est Est Est clair couv couv

14 Vendredi 37 49 48 29.52 29.50 29.47 Est N E N E nuag clair nuag
nuag:15 Samedi 44 57 54 29.54 29.56 29.50 N O N O Sud clair clair

16 Dimanc. 40 63 59 29.63 29.61 29.59 N O Oues Oues clair clair nuag
17 Lmidi 26 41 36 29.93 29.95 29.91 NordlN N E clair clair nuag
18 (.) 9h37.a.m 25 31 25 30.09 30.08 30.00 N E N E Nord nuag couv neig
19 Mercredi 20 31 27 30.14 30.10 30.08 Nord N Oues clair clair clair

20 Jeudi 36 51 44 29.96 29.84 29.80 N O Oues Oues clair clair nuag
21 Vendredi 40 60 57 29.75 29.73 29.68 Ones S O Sud clair clair couv
22 Samedi 48 64 52 29.»5 29.58 29.57 Cues Oues Oues clair clair clair

23 Dimanc. 39 56 48 29.60 29.49 29.39 Oues Sud S nuag nuag pluie

24 Lundi 36 42 40 29.28 29.32 29.30 Cues Oues Oues nuaglnuag nuag
25 Mardi 35 55 45 29.60 29.6a 29.66 Oues Oues Oues nuag'clair clair

26 ( 9h26.a.m 44 56 48 29.69 29.73 29.76 Oues Oues S O clair clair clair

27 Jeudi 44 56 52 29,98 29.96 29.95 Oues Oues Oues clair clair clair

28 Vendredi 44 QQ 54 30.04 29.97 29.96 S O Sud Sud clair nuag couv
29 Samedi 45 54 48 29.45 29.50 29.47 S ,Oues Oues piuie couv nuag
30 Dimanc. 40 59 47 29.89 29.89 29.81 Oues Oues Oues clair clair clair

AVRIL COMPARE.

s
Therm omitre. BaromUre. Venii. Atmospher.

p Maxim. Minim. Maximum Minimum 'A 'A d d
X
p ^ .2

^ "^

14

n

4 10

:n 6

525 14 90 12 4 101845 741e24 22 le 5 2.9.80 le 18 28.68 le 13 10 8 4
1846 7lle28 261el4 30.59 le 4 29.62 le 13 3 o 8 5 6 8 22 36 90 17 3 to
1847 601e26 13 lo 1 30.09 le 24 29.17 le 10 1 16 9 6 39 19 90 12 6 6 6
>M8 QQ le 28 201el9 30.36 le 3 29.28 le 24 10 6. 6 1 13 5 37 12 90 21 2 6 1
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DeniSf durant le mois d'Avril 1848, avec des remargues sur les changements

Mcmhre de la Socictc d\(lgriculiurey B. C

REMARQUES.

^ B

Pluic ct vent fort nuit ct matin ; couv.O.^hpluie ct iieiir.; bcausol.de lOh.neig.alO^h.et
Beau temps,clair,vent fort ; apr^s midi beauc.de nuag.[dellh.alh.P.M.beauc.de nuag.
Beau temps ; de 8h. beauc.de nuag.; convert de 9^h.; nun^ux de Ih. P.M. beau soleil

Convert, vent fort
;
pluie de 10|h^ A. M. a la nuit. [de 3h. P. M. vent beauc.de nuag.

Pluie la nuit ; neige avant 7h. ; vent fort, beaucoup de nuages, beau temps.
Beau temps, clair, beau soleil.

Tr^s-beau temps, clair, beau soleil, vent fort..

Beau temps, vent, couv.demidi nuag.; delh.P. M. tres-beau temps clair, beau soleil.

Tres-beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, convert ; de 9^h.trds-beau temps,clair,beau soleil
;
quelques nuages.

Tr(is-beau temps, clair, beau soleil ; vent fort de Ih. P.M.; nuageux de 4h. P. M.
Pluie vers 7h.A.M.couv.; nuageux de midi ; de l^h. P. M. beau temps,clair, beau soleil.

Pluie avant 7h.A.M.; apres beau temps,clair,beau sol.; nuag.delOh.couv.del l^hA.M.
Pluie la nuit ; mat.beau,ven'tfnuag.; clair de midi, apres midi tr^s-beau temps, beau sol.

Tres-beau temps, clair, beau soleil, nuages de 5h. P. M. ; beau temps.
Tres-beau temps, clair, beau soleil,vent fort ; P.M.quelques nuag.; nuageux de 5h.P.M.
Beau temps, clair, beau soleil, vent fort, beaucoup de nuages de llh. A. M., beau.
Bean tejnps, beaucoup de nuages, vent fort,neige de 2|h.P.M.a7^h. P. M. temps couv.
Beau temps, clair, beau soleil.

Tres-beau temps, clair, beau soleil ; de 4h. P. M. quelques nuages.
Beau tcmps,clair,beau sol.vent ; nuageux de41i.P.M.; couv.de5h.pluie peu de5^h.etal0h.
Beau temps, clair, beau soleil, vent, quelques nuages.

Nuageux ; P.M.couv.; vent,pluie pen a4h.P.M.et5|h.a 6^h.etde71i. a 9^h..orage,6clairs,

Vent fort nuit et jour, beau temps,beauc.de nuag.[tonnerre,vent fort,pl.a verse jusq.min.
Beau temps, clair,beauc.de nuag.vent fort ; P.M.beau sol.et beauc. de nuag.; de 31i. P.
ent fort, beau temps, clair, beau soleil. [M. beau soleil, clair.

eau temps, clair, bean soleil, vent fort, quelques nuages.
Beau temps, clair, beau soleil ; de llh.A. M. nuageux ; de 4h. P. M. convert.

Pluie nuit et matin jusqu'a llh. A.M.couv.; vent fort ; vers l^h. P.M. brouillard, orage,
Beautemps,clair,beau sol. [vent viol.pl.averse,couv.;pl.jusqu'a2h.P.M.apresbeauc.nuag.

———' ————^^1-.—— . ~——.—^—— . ... . . ^ . —

.

Remarguei faites au college de Jficolet durant nevf annecs par le Rev. JV/. D^saulnierS.

<
temper moyen

1838 40.93

1839 41.98

1840 42.10

1841 41.83

1842 40.82

1843 40.86
1844 40.38
1845 41.37
1846 42.61

4juill.

19 aout

16juill.

18 aout
14juill.

SjuiU.

21 sepi.

lejuill.

5 aoiit

d ours )lus roids d Lac
Pier. vert*

• 1—J i—>;,_, - fl^ ^
^r^ O

c/5 S

88 30 janv -17 1 nov. 21nov. 21avr.
85 7 fevr -24 6 nov. 12dec. 17 avr.

87 16 janv -16 26 octob. 15nov. 13 avr.

86 5 janv -18 25 octob. lldec. 28 avr.

84 24 janv -18 27 octob. 19nov. 13 avr.

87 4 janv -21 22 octob. 27 oct. 29 avr.

86 30 ianv -27 28 octob. 29nov. 14 avr.

82 3 f6vr -21 10 nov. Id6c. 19 avr.

86 Imars -18 20 octob. 26nov. 3 avr.

Lac

S.

Pier.

ferm6.

arbrcs
fruit. fleuris.

4dec. 21mai.
23dec. 19mai.
4dec. 1 7mai.

26dec. 18mai.
8dec. 24mai.

14dec. 20mai.
29nov. 13mai.
3d6c. 20mai.

26d6c. 6mai.
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ReMARQUES GfiNfiRALES.— Le9 4, 14 et

18 d6cembre 1839, Venus visible a I'oeil mi
jiisqu'a midi.—1840 reraarquable par les

gros oragcs accompagnes de tonncrre et les

geI6es blanches.—Le 15 f6vrier 1842, im
seul pied de neige, le 16, il en tombe deux
pieds. Le 12 mai, un m6teore lumineux,

extraordinaire, tel que rapporte dans la

Gazette dc Quebec du 14 mai. Le 7 novem-
bre,forte sccousse de tremblement de terre,

durant plusieurs secondes, accompagn6 de

grand bruit et d'oscillation, i 8h. 50 minu-

tes A. M.—1843, grande comete visible du

20 au 26 mars ; le tliermometre au-dessous

de 0, 17 jours en Janvier. Le 2 juillet, ou-

ragan. Le 21 septembre, le thermom^tre

marque 86 dcgres a I'ombre, suivi d'un ou-

ragan. Le 19 octobre, un autre oura.gan de-

racinant les plus gros arbres.— 1845 le 29

avril, legere secousse d'un tremblement de
terre, a 4h. 45m. P. M. durant environ une
seconde.— 1846 le 23 mars,semailles sur les

terrcs elevees, le 28 mars, voitures d'ete.

— (Extrait des tableaux du Revd. M. De-
saulniers, professeur, au college de Nico-
let.)

FEUILLETON DU CULTIVATEUR.

Dans I'int^r^t du Journal cfAgriculture

et dans celui des proprietaires de nos cam-

pagnes, nous croy®ns devoir faire part a

ceux qui le r^digent d'observations d'un de

nos correspondants dont nous parlions der-

ni^rement dans VAurore. Elles ne sontpas

nouvelles sans doute, mais nous croyons

qu'on n'y saurait trop souvent revenir. II

voudrait, ce nous semble aveo raison, voir

les redacteui-s insister chaque jour davan-

tage non seulement sur la necessite de la

culture des plantes 16gi.miineuses en ge-

neral, mais partieuli^rement sur celle de

la carotte, et d'apr^s les m6mes motifs que

nous n'avons cesse nous-m6me d'invoquer.

Comrae il en fait la remarque, outre que
c'est pour I'homme, surtout dans notre cli-

mat, Tune des meilleures nourritures pos-

sibles, m^me sous le rapport de la sant6,

les vaches auxquellcs on les fait manger

donnent du lait d'une quality bien meil-

leure, comme en plus gr-ande abondance.

On s'en sert avec succ^s pour I'engrais des

bestiaux. Les chevaux qui s'en nourris-

scnt peuvent soutenir les travaux les plus

rudes, et le* cultivateur Economise les

grains dont la YeniQ ajoute a ses profits.

Bien loin d'appauvrir le sol, la culture

de cette plante dispose la terre a la produc-

tion des c^r^ales, a celle du froment sur-

tout.

Notre correspondant pense aussi que les

redacteurs ajouteraient quelque chose k

Pinter6t de leur journal en mettant leurs

remarques, autant que possible, a la portee

du commun des lecteurs qui ne peuvent

appr^cier que rarement des productions

scientifiques, quelque soit d'ailleurs leur

merite ou leur importance.

Suivant lui, par exemple, des recettes

simples de rem^des pour les maladies des

bestiaux, pour la destruction d'insectes dont

les ravages sont souvent si desastreux,

comme pour la preparation des semences,

des lemons d' economic domestique et rura-

le susccptibles d'etre mises en pratique

d'une maniere facile et peu couteuse, au-

raient graduellement pour r^sultat de faire

sentir aux cultivateurs le prix d'une pu-

blication de cette nature, et de leur inspi-

rer le desir de se les procurer, parce qu'ils

verraient par la les fruits qu'ils en pour-

raient recueillir, verite dont les raisonne-

ments seuls ne peuvent les convaincre.

Nous devons dire que nous sommes re-

devables d'observations du m6me genre a

plusieurs de ceux qui, comme nous, s'inte—

ressent au succes du Journal.

Nous ne devons pas laisser passer cette

occasion de faire observer, d'apres des ren-

seignements qui nous paraissent ne pas

ne manquer d' exactitude, que la culture de

la carotte outre celle d'autres plantes du

m6me genre, commence a faire des progr^s

rcmarquables dans quelques paroisses du
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district. Noils pouvons mOmo, avco Ic sen-

timent d'une satisfaction m616o peut-6tre

de cclui d'unc vanit6 qui nous semblc ex-

cusable, dire que no^is n'avons pas laiss6

que de contribuer pour quelque chose k

riieureiix changcment qui commence k

s'operer sous ce rapport dans I'etat de notre

agriculture.

Nous ne devons pas manquer d'applau-

dir aux projets de quclques mcmbres de

comit6s de societes d'agriculture, d'offrir

des primes pour encourager la culture de

ces plantes legumineuses.

Comme nous I'avons fait remarquer plus

d'une fois, c'est ce qu'ils peuvent faire de

plus sage, et la propagation de ce mode de

culture est le plus grand service qu'on puisse

rendre a nos cultivateurs. Nous croyons

devoir leur sugg6rer de proposer des prix

pour ceux dont les bestiaux seraient dans

le meilleur etat le printemps. Le pen de

soins qu'on leur doune 6tant la cause de

lour degeneration, de la petitesse de leur

taille, et par rapport aux vaches, de la di-

minution de la qi!iantit6 de leur lait, des

maladies qu'ils contractent et des pertes

6normes qu'cUes entrainent pour le culti-

vateur.

Nous ne saurions laisser ce sujet, sans

revenir a I'observation que nos lecteurs out

deja vu si souvent dans notre journal. La
culture que nous recommandons, I'usage

de joindre aux semences de ble comme
d'autres grains, celles de plantes grami-

nees pour se procurer d'abondants patura-

ges, enfin le soin des bestiaux, peuvent

seuls fournir a nos cultivateurs les moyens
de se tirer de I'etat de penurie dans lequel

ils sent tomb6s depuis deja tant d'annees.

furore.

o

RUcoLTE.— Les recoltes dan* le nord
de la Louisianc promettcnt d'etre abondan-
tes. Le Concordia Intelligencer dit fjue les

planteiirs sent tout heureux de cetto pers-
pective; ils ont raison de VtixQ .MeilleJSC. 0.

ACAD^MIE DES SCIENCES.

Seance Ju 26 mars.

Sommaire de la richesse agricolo de la

I'i'iancc, par M. Moreau de Jonn^s.
Etude chimique sur les cngrais, par MM.

Mor6de et Robiere.

M6moire sur un nouvcau mode de cultu-

re des prairies 61evees, par le Dr. Dadeau.
Rapport sur les recherchcs de M. Eug.

Robert, relatives aux mceurs de divers in-

sectes, et au traitement des arbres attaques
par ces animaux, par M. Milne Edwards.
Examen coraparatif d'une cochenille r6-

colt6e en 1845 a la pepinic^re centrale d'Al-

ger et d'une cochenille du commerce, par

M. Chcvreul.
Expos6 d'un nouveau proc6de de conser-

tion des bois, par M. Gomini.
line brochure de M. Khamiskoff, sur le

climat de Tifflis et de son territoire.

Un memoire allemand du Dr. Manz, sur

le cholera-morbus, et les rapports qu'ii croit

exister entre cette maladie et I'epidemie

des pommes de terre.

Voila des travaux bien differents sur une
question toujours la m6me. II est vrai que
la question en vaut la peine, et que jamais
elle ne fut plus digne qu^aujourd'hui d'oc-

c.uper les liommes serieux. Les hommes
s^rieux, Dieu merci ! ne failliront pas a la

tache ; et tandis que des esprits systemati-

ques croient organiser le travail en grou-

pant quelques milliers d'ouvriers autour de
nos manufactures, il est bon que les aca-

demies, les societes savantes, les commis-
sions admin istratives sougcnt a ce grand
atelier qui a la terre de France pour arene,

le ciel pour abri, et pour luminaire le so-

leil, qui occupe vingt millions de bms, qui

nourrit tiente millions de bouclies et qui

merite bien aussi, sans doute, de s'appeler

I'atelier national. lis n'ont point acc^s
dans nos concilcs parisiens, les robustes ar-

tisans du sol, et pendant que leurs freres,

plus empresses, prominent dans nos villes

des dra])eaux dont ils changent I'lieroiquo

devise au gre de leurs besoins de la jour-

nee, eux surveillent les pousses du prin-

temps et prennent patience en songeant
aux promcsses de la moisson prochaine que
leur travail a preparee pour nous.

A notre tour, songeons a eux, faisons leur

sort plus doux autant qu'il sera possible,

donnons-leur des instruments plus parfaits,
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clierchons des recettcs qui rendent leiir tra-

vail plus frnctueiix ; c'est notre devoir,

c'cst notre int6ret, et le g6nie des savants

ne saurait se proposer un plus noble but.

Ce ycBU, les savants n'ont pas attendu qu'il

fut examin6 pour le satisfaire ; nous en
connaissons dont la pensee ne cesse de
l)oursuivre le perfectionnement de Part

agricole et I'amelioration du sort des culti-

vateurs. Parmi nos ingenieurs surtout, il

en est qui font de cette importante ques-

tion I'objet de leurs constantes etudes. S'il

fallait en citer un, nous uommerions ce
fonctionnaire habile, modeste et devoue,
dont I'Academie a encourage les premiers
efforts, en couronnant, il y a dix ans, les

etudes sur les torrents des Hautes-Alpes. De-
puis qu'il est descendu de cei montagnes
dont il a si bien fait connaitre la misere, et

oil il a laisse I'esperance, M. Surell a mon-
tr6 aux riverains du Rh6ne ce que peut la

science quand une grande intelligence la

mat ati service des int6r6ts agricoles. Un
grand fleuve devenu docile, d'immenses
plaines mises a I'abri de ses ravages, des
terres nouv«lles sortant de son lit, une na-
vigation rapide, assuree, toujours croissan-

te, voila, sur un seul point de notre terri-

toire, quels resultats a produits Part de
I'ingenieur. Dernierement encore, M. Su-
rell mettait a I'enqu^te deux projets, par-

faitement etudies, I'un pour convertir en
fertiles prairies les marecages sales qui
couvrent le delta du Rli6ne, sur une 6ten-
due de quatre-vingt mille hectares, I'autre

pour ouvrir a la navigation maritime unli-
bre passage, et I'amener jusque dans les

ports d'Aries. Bientot, sous I'influenc^
d'une administration populaire, ces beaux
projets s'accompliront, et nos agriculteurs
dfl midi reconnaitront encore une fois la
vraie science a ses bienfaits. Get exemple
n'est pas le seul que Pou puisse invoquer,
et la pensee qui nous fait ecrire ceci inspi-
rait sans doute notre ministre des travaux
publics lorsqu'il a form6 une commission
speciale d'ingenieurs, en chargeant d'etu-
dier la grande question des ameliorations
agricoles.

En attendant les resultats de cette heu-
reuse initiative, nous aliens vous rendre
compte des travaux academiques qui ,ont

passe aujourd'hui sous nos yeux.
Le premier est un m6moire statistique

sur la richesse agricole de la France.

L'assembl6e nationalc chargea, en 1791,
Lavoisier de dresser un inventaire de la

fortune publique de la Franee, il n'y avait

alors ni cadastre du territoire, ni recense-

ment de la population ; il fallut a Lavoi-
sier tout le genie dont il 6tait pourvu pour
faire sortir du chaos, pour ainsi dire, des
v^rites numeriques et des connaissances
utiles. M. Moreau de Jonn^s en remontant
desmoindres details jusqu'aux plus grandes
masses et en formant les valours des cho-
ses par leur prix et l«ur quantite, a pu de-
terminer la richesse agricole de la France,
et la richesse industrielle dans la moitie
de notre territoire.

Voici le tableau general de la raleur des
produits de Pagriculture de la France.
Revenu

brut an-
nuel des
cultures ..5,092,116,220

Revenu
brut an-
nuel des
paturages 646,794.,905

Revenu
des bois,

for^ts, p6-
pini^res et

vergers .. 283,258,325

T6l3l de
la produc-
tion agri-

cole vege-
tale .. ..

Revenu
brut an-
nuel des a-

nimaux do-

mestiques.

Eevenu
brut des a-

nimaux a-

battus

Revenu
brut des
abeilles ..

6,022,169,450

767,251,000

698,484,000

15,000,000

Total de
la produc-
tion ani-
male..

Total g6n6ral..

1,408,735,000

7,502,904,000
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Si, pour mieiix appr^cier la richesse agri-

cole de la France et les progres qu'elle a

faits de nos jonrs, on recherche dans les

ancions papiers d'etat et dans les ecrits

dcs 6conomistcs et des statistiques, les ter-

mcs mimeriqnes qui I'exprimaicnt aux

principales 6poques des deux dcrniers si(i-

cles, on arrive aux estimations suivantes

:

Epoques. Population.

1700.— Louis XIV — 19,600,000

1760.— Louis XV — 21,000,000

1788.— Louis XVI — 24,000,000

1813.— Empire — 30,000,000

1840.— Branche cadette, — 33,540,000

Valeur de la Par
production habitant,

agricole.

1700 — 1,500,000,000 — 77
1760-^1,526,750,000 — 73
1788 — 2,031,333,000 — 85

1813—3,356,971,000 — 118

1840 — 6,022,169,005 — 180

Avec
les ani-

maux
domes-
tiques, — 7,502,904,000 — 224

On remarquera que ce dernier nombre
n'est pas comparable, attendu qu'on ignore

quel etait le revenu donne par les animaux
domestiques aux epoques anterieures.Mais

il y a une parfaite analogic dans I'estima-

tion de la valeur des produits provcnant de

la culture dcs paturages et des bois.

L'examen de la comparaison de ccs cinq

epoques conduit k reconnaitre que le reve-

nu brut annuel de notrc agriculture est

maintenant double de celui qu'on obtenait

sous I'empire, il y a seulement une gene-

ration
;
qu'il est triple du revenu que don-

nait le territoire de la France sous Louis

XVI, avant la revolution, et enfin, qu'il

est quadruple de la production agricole du
si^cle de Louis XIV.

II n'y a pas, dit I'auteur en terminant, un
autre exemple dans I'histoire de progres

agricoles aussi rapides et de I'acquisition

d'une aussi grande richesse, fniit du tra-

vail et de I'intelligcnce. Dans un moment
ou le credit national est passagerement al-

ter6, il me semble utile de montrer que la

France est le pays le plus riche de I'Euro-

pe.

—

Journal de Paris.

(Pour le Journal (PAgriculture.)

FAITS CHRONOLOGIQUES d'aGRICULTURE.

(Suite.)

92. Depuis JcsuS' Christ. Domitien veut

faiic arrachcr une partio des vignes.

101. Plutarque decouvre que chaquc
plante est renfermee dans sa graine ou dans
sa sentence, quclquc petite qu'elle soit, et

demontre qu'elle n'a plus besoin que de de-

veloppement.

200. Oppicn 6crit son* po6me sur la

chasse et la pich.e.

274. La soie est apport6e de I'Inde en
Europe par des moincs, qui etablissent une
manufacture pour la fabriquer.

276. Probus fait planter la vigne dans
les Gaules, sur les coteaux du Rhin et de
la Moselle ou Domitien I'avait fait arra-

cher, ou plut6t en etend, en rend libre la

culture, auparavant defendue et borne e ; il

donne la m6me permission aux Espagnols
et aux Pamioniens.

284. Nemesien ecrit son poeme sur la

chasse, et Calpurnius ecrit ses eglogues.

340. Les Remains commencent a se

servir de selles a cheval ; les Salicns, an-
ciens peuples de la Franconie, en sent re-

gardes comme les inventcurs.

414. Les Goths en Italic causent la

decadence des sciences et des arts ; les ha-
bitants devenus serfs, ne s'adonnent plus

qu'a Vagriculture et aux arts mccaniques
;

le clerge scul fournit les m6decins, les ju-

risconsultes et les ministres.

461. L'empereur des Song retablit

I'ancien usage de labcnirer lui-m6me un
champ ; son epouse nourrit des vers d soie

pour encourager les arts ; les manufactures
de soieries sent encouragees par les imp6-
ratriccs, comme Vagriculture I'est p^r les

empereurs.
530. Justinien envoye deux moines h

Sirica ou dans la Serique, nom qu'on don-
nait alors a une partie dcs Indes ou de la

Chine, d'ou ils rapportent des osufs de vers

a soie qu'ils font eclore en Europe.
536. Etablissements de manufactures

a Constantinople pour y fa^onner la soie
;

les vers a soie apportes des Iiidcs par deux
moincs, y sent Aleves, et la soie y est fa-

briquee : des ouvriers sent, employes a faire

des etoffes de soie : cet art passa depuis en
Italie et dans les Etats d'Occident.
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552. 6iao-KI, princo chinoig, p6ndtre

dans les royaumes dii Siyu, y fait planter

\xn grand nombre de miiriers et travaillcr

aux soieries ; il y etablit des forges pour

P6tain et le fer, y fait faire quantity d'ar-

mes et do cuirasses, y rend Ic commerce
florissant, et par la enrichit ces peuples.

648. Les Huns, passes en Araeriquc,

enseignent aux Mexicains la culture du
mais et du coton.

650. Inventions des moulins a vent
par les Arabes.

720. Les Mexicains cultivent les arts

:

on trouva en Amerique, lors de la d6cou-
verte de ce continent, quelques arts

pousses jusqu'a la perfection, m6me des
moulins a sucre et a scie.

824<. Les Maures 6tablis en Espagne

y portent leurs connaissances en chimie
;

c'est d'eux que nous vient I'invention des

liqueurs spiritueuses et des essences tirees

des vegetaux, soit par le moyen du feu, soit

par une simple expression. C'est d'eux

que nous vient aussi I'invention de I'eau-

de-vie, de 1' esprit de vin, et de toutes les

boissons fortes, qui sont des espdces de feux
liquides.

850. Les Arabes font un commerce
tr6s-actif avec la Chine et les Indes. lis

commencent a cultiver les cannen d sucre,

trouvent le secret de faire le sucre, et le

repandent dans les Indes Orientales.

1114. Vers ce temps, on construit, pour
Fempereur de la Chine, un palais superbe
orne Ae jardins magnifiques. On voit par
la que I'origine des jardins chinois, dans le

gout que nous appelons anglais^ est deja
ancienne.

1130. Roger, roi de Sicile, fait venir de
la Grece en Calabre des ouvriers en soie,

et y 6tablit des manufactures pour la met-
tre en GDuvre. Les Italiens se livrent a
I'^ducafion des vers a soie.

1233. Albert-le-Grand se livre a la m6-
canique et k I'etude de la nature ; il par-
vient a faire une tSte automate qui purle, et

decouvre le moyen d^ohtenir des fruits dans
toutes les saisons.

1250. Connaissance ou invention des
moulins a vent en France. Rucellai' agro-
nome et po6te florentin, invente les feu^
crcpusculaireSy ou moyens de detruire les in-
scctes desastreux.

1287. L'einpereur de la Chine, Houpi-

lai, protege Vagriculture et les arts.

1301. Un nomme Pax 6tablit a Padoue
la premiere manufacture He papier fait avec

du linge pil6 et bouilli.

1318. Gin-tsong, empereur de la Chine,

fait graver ou imprimer un traite sur la

mani^re de cultiver les miiriers et d'eZever

des vers d soie, afin d'en 6tendre et d'en

perfoctionnet I'^ducation.

1327. Jean Kemp, Flamatid, porte le

premier en Angletcrre Part do trava iller

les draps fins.

1336. Deux tisserands du Brabant s'e-

tablissent a York en Anj^leterre.

134-4. L'Angleterre vend ses laines
;

Bruges les met en csuvre ; les Flamands
s'exercent aux manufactures ; les villes

anseatiques se livrent au commerce, et I'l-

talie s'occupent des arts.

1345. Edouard IIIj roi d'Angleterre,

cnvoye en present a Alphonse, roi de Gas-

tille, un petit troupeau des plus beaux mou-
tons d'Angleterre : cette race multipli6e

jusqu'a nos jours, a produit les moutons me-
rinos dont les belles laines etaient une des

principalcs richesses d' Espagne.
1350. Don Pedre tente d'ameliorer les

laines d^Espagne, inform^ du profit que les

brcbis de Barbaric donnent a leui*s proprie-

taires, il en introduit dans ses 6tats la race,

connue sous le nom de merinos. La Cas-

tille acquiert un genre de richesse qui au-

paravant lui etait inconnu.

1351. Ferose III, empereur des Patans

a Delhi, fait creuser des canaux, et perfec-

tionne ^agriculture dans I'interieur de I'ln-

dostan. ~

1365* Tamerlan orne Samarcande de
palais, de places publiques, de fontaines et

de jardins ; il y attire les artisans, et y ra-

nime le commerce et les beaux arts.

1386. Une compagnie de fabricans de

toiles des Pays-Bas s'etablit a Londres.

1390. Fabriquc de papier do linge 6ta-

blie a Nuremberg.

1420. Les Portugais, excites par la li-

beralite de Henri, fils de Jean, leur roi,

decouvrent les iles de Mad ere et de Porto-

Santo, ou bientdt ils transplantent des ceps

de vigne venus de Chypre, et d€S Cannes d
Sucre tiroes de Sicile, oii les Arabes les

avaient apport6es, et d'oii elle^ furcut de-

puis transport6e6 en Amerique.
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U50. Les V^nitiens tireut d'Alcxan-

^lie les denr^es de I'Oicnt et tin Midi, et

e'cnrichissent, par Iciir indiistrie, aux d6-

pens de I'ignoranco des autrcs pcuples de

['Europe.

i

HIO. C'cst vers ce temps que s'6ta-

blissont en Franco lea manufactures de

Boieries.

1480. Etablisscmcnt d'une fabrique de

soieries k Tours.

1509. Henri VIII protege les manufac-

tures do son royaume
;
pour procurer a ses

sujets les laines precieuses de la Castille, il

obtient de Cliarles-Quint I'exportation de

3,000 betes blanches y et les propage dans les

cantons dont la temperature et les pcitura-

ges paraissent favorables a ces animaux.

—

La science du jatdinage est port^e des

Pays-Bas en Angleterre.

1510. La cochenille est apport6e d'A-

m^rique en Europe, et fait oublier la grai-

ne dHcarlate, qui servait de temps imme-
morial aux belles teintures rouges ; on en
apporte cgalement Vindigo, le cacao, la va-

nille, et des bais qui servent a Parmement
et dans la medecine.

1515. Gilles Gobelin teint en 6carlate,

appelce depuis ecarlatedes Gobelins.

1520. Les Espagnols trouvent le tabac

dans I'Yucatan, et le transportent de la

Terre-Ferme dans les iles voisines ; il pas-

se depuis a St. Domingue et en Virginie.

—Metier d'acier propre a faire des ouvra-

ges tissus, invente par un Fran^ais. Les
premiers bas de soie sont portes en France
par le roi Fran9ois ler.

1521. Les nations maritimes, occupies
de leurs projets coloniaux, ne cherchent
qu'a decouvrir des pays riches, etfaciles a
mettre en culture^

1526. Le quinquina, seul specifique

centre les fi^vres intermittantes, est appor-

te du Perou en Espagne.

—

A continuer.

A. H. L.

Famine.— Un ^crivain de la Gazette de

Gaspe dit que la famine prevaut dans ce
district d'une mani^re alarmantc, les ap-
provisionnements ordinaires n'ayant pas
et6 re^us I'automne dernier et la r^colte

de patates ayant compldtemcnt inanqu6.—Journal de Quebec.

(Pour U Journal d''Agriculture.)

STATISTIQUE.

Premiers arrivages venant de mer, au pmt de.

QuebeCf d Vouverture de la navigation, de-

puis 35 ans {de 1813 d 1848).

Ces renseignements nous paraissent d'un
inter6t puissant, puisqu'ils se rattachent au
climat du pays, et fixent I'epoque oii le de-
part des glaces permet chaque annee d'a-

border au port de Quebec.

1813 2 mai. H. M. S. Wolwick, capt. —
venant de Portsmouth en 5 semaines.

1814 8 mai. Go61ette Hiram, capt. Pye
partie le 27 avril d'Halifax.

1815 10 mai. Vaisseau Hebe, capt. Ban-
ner, venu d'Alicanthe en 45 jours.

1816 12 mai. Vaisseau Glory, capt. Sands,
en 42 jours de Liverpool.

1817 13 mai. Vaisseau Fame, capt. Mi-
nett, parti de Hull le 25 mars.

1818 7 mai. Brick Patriot, capt. Ander-
son, d'Aberdeen en 38 jours.

1819 ler mai. Brick Patriot, capt. Ander-
son, d'Aberdeen en 45 jours.

1820 9 mai. Brick Royal Charlotte, capt.

Holson, d'Alicanthe en 45 jours.

1821 8 mai. Brick Southampton, capt.

White, de Grtnade en 30 jours.

1822 27 avril. Brick Mary, capt. Murphy,
de St. Vincent, le 20 mars.

18^3 9 mai. Brick Hugh, capt."^ Gr&ig,
parti de Belfast, le 27 mars.

1824 ler mai. Barque Europe, capt. Wil-
lis, de Londres, le 25 mars.

1825 24 avril. Vaisseau Perseverance,
capt. Egg, de Plymouth, le 29 mars.

1826 25 avril. Barque Walrus, capitaine

Wright, de Londres, le 10 mars.
1827 30 avril. Brick paquebot Quebec,

capt. Anderson, d'Aberdeen, le 2 avril.

1828 8 mai. Brick Gaspe, capt. Bonny-
man, de Gibraltar, le 4 avril.

1829 2 mai. Brick Ann Eliza ei Jane,
capt. Reid, de Bristol, le 23 mars.

1830 26 avril. Vaisseau Unicorn, capt.

Troup, dc Liverpool, le 31 mars.
1831 16 avril. Brick Nemesis, capt. Rol-

lans, de Poole, le 24 mars.
1832 4 mai. Vaisseau Intrepid, capt. Ro-

binson, de Hull, le 25 nmrs.

1833 9 mai. Vaisseau Great Britain, capt.

Swinburn, de Londres, le 27 mars.
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(Le Robertson arrive nne henre et le

Favorite trois heures apres le Great Bri-

tain.)

1834 6 mai. Vaisseaii Ottawa, capt. Dou-
glas, de Londres, le 31 mars.

18353 mai. Vaisseau William Ash, capt.

Bandall, de Bordeaux, le 20 mars.

1836 11 mai. Vaisseau Canada, capt, Al-

lan, de Greenock, le 2 avril.

1837 27 avril. Vaisseau Great Britain,

capt. Swinburn, de Londres, 23 mars.

1838 3 mai. Brick Proscris, capt. Arnold,

parti de Poole, le 27 mars.

1839 7 mai, Vaisseau Rainbow, capt. Ar-
nold, de Poole, le 31 mars.

1840 25 avril. Vaisseau Vere,capt.Webb,
de Poole en 25 jours.

1841 22 avril. Vaisseau Vere, •apt.Mills,

parti de Poole, le ler avril.

1842 2 mai. Bateau Kingston, capt. Rob-
son, de Gibraltar en 50 jours.

1843 18 avril. Vaisseau Great Britain,

capt.Swinburn, de Londres,le 19 mars.

1844 3 mai. Vaisseau Great Britain,capt.

Swinburn, de Londres, le 1 9 mars.
1845 ler mai. Vaisseau Great Britain,

. capt.Swinburn,de Londres, le 14 mars.

1846 24 avril. Vaisseau Albion, capt. Al-

lan, de Glasgow, le 28 mars.
1847 8 mai. Vaisseau St. Andrews, capt.

Sorby, de Londres, le 20 mars.
1848 ler mai. Vaisseau Caledonia, capt.

Greenhorn, de Greenock, le 27 mars.

(Le m6me jour, le Canada, capt. Bar-

day, de Glasgovv', le 29 mars.)
1760 7 mai. R.^M. S. Lcostoff, capitaine

Pcan.
1765 16 mai. Snow-Apthorp, capt. — de

Glasgow et de Belfast.

Depuis 1813 a 1848, aucun batiment n'ar-

tiva d'outre-mer a Quebec, avant le 16

avril et que le plus tard que la navigation
serait ouvertc pour ces vaisseaux, est le 13

tnai ; en 1765 le 16 mai, et en 1760 le 9

mai. A. H. L.

De la BETTE DES champs, COMMUNfi-
MENT APPELfE RACINE DE DISETTE. La
culture de la racine de disette (Mangel-
wurzel) doit etre trds-consid6rable dans
les Etats-TJnis, et on en dit beaucoup de
bien comme aliment des animaux. Tout
sol lui conviendra pourvu qu'il soit riche et

la sfiison favorable. .Te Pai vU cultivee en

Canada, mais non pas en grand, ni avec
beaucoup de succes. La preparation du
sol pent en g6n6ral Mre la m6me pour la

carotte et le panais ; c'est unc plante dont
le retour est molns certain que celui des
pommes de terre et des carottcs, et son pro-

duit ne sera pas plus profitable m^me dans
lescirconstances les plus profitables. Sc-
ion Thaer elle a dix pour cent de matiere
nutritive, et elle est a cet 6gard au foin

comme vingt est a quarante-six. On dit

que cette racine est un excellent aliment
pour des vaches a lait, qu'elle augmente
la quantite du lait et en am61iore la quali-

te . Elle est aussi ou au moins presqu'aussi

difficile a emmagasiner que le navet, et

c'est une grande objection aux racines ten*

dres et aqueuses dans des hivers comme
ceux du Canada. Des pommes de terre,

des carottes, des panais, des navets de Su^-
de se conserveront mieux qu'aucnne sfiitre

racine, si on les met dans des caves, des
caveaux ou des fosses bien a I'abri des in-

jures de la saison.— Traite d'Agriculture,

Sucre d'^rable. — 11 s'est fait cette

annee dans le district de Quebec, une quan-
tite considerable de sucre d'erable, le temps
s'etant comporte si admirablement pour
cela. On nous assure qu'un bon nombre de
cultivateurs de St. Joseph et de St. Fran-
cois de Beauce ont fait de trois a cinq mille

livres de sucre. On comptc qu'il ne s'est

pas fait moins de 300,000 livres de sucre

dans ces deux paroisses. On n'a pas con-

naissance d'une pareillc recolte depuis tres-

longtemps.— Journal de Quebec.

Du BL^. — Nous voyons par un journal

de Kingston qu'il vient d'etre achete, pour

les Etats-Unis, au moins 100,000 minots dc

ble du Canada. Ce journal remarque avec

beaucoup de rpdson que le pays souflre par

ce commerce un dommage immense.Car on

envoie ainsi a I'etranger les produits dc

no3 terres, sans les avoir soumis a Paction

des moulins, etc., pour en faire des objets

d'exportati«ii plus profitables et par U
meme plus capables de repandre )'n1>nn-

dance dans nos campagnes>
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P R O C E D fi S

DE LA

SOCZSTS D'AGRICUZaTURB DU B.-C.

MONTREAL, JUIN, 1848.

Le r6dacteur de V,»durore des Canadas dlt

avoir regii plnsieurs correspondanccs au

sujet du Journal d'^Agriailtwrc, gI il nous

fait S9.voir dans son FeuiUetpn du cultiva-

teur (que nous dounons a la page 170) ce

que conticnnent ces correspondances. Nous

sommes bicn oblig^ a notre confrere des

remarques qu'il fait au sujct du Journal,

mais nous lui feroiis observer que scs cor-,

respondants, qui peuvent avoir des sugges-

tions a faire pour notre journal, feraieiit

bien mieux de s'adrcsser directement a

n«us ;• le. public pourrait alorsconnajtre ses

amis agricoles. Nous ajouterons que Ics

correspondants de VJhir'ore ne devraient

• pas se contenter de nous faire dire paj: ce

journal que .telle et telle chose devrait ^tre

faite, mais ils devraient eux-memes don-

ner l'excmple,et nous. faire tenir quelques-

unes de leurs productions agricoles.. Car

il n'y a rien de tel que Pexemple pour en-

gager a faire une chose.

-Pour aujourd'hui nous repondrons que,

relativement .a I'int^r^t du Journal d''Agri-

culture, intcr6t qui, selon le correspondant,

augmcnccrait, " si nous mettions nos re-

" marques autant que possible a la;port6e

" du commun des Icctcurs," .nous croyous

que le correspondant se fait illusion. Car

il,faut..bien remarquer que les personnes,

qui souscrivcnt au Journal d^Agriculture

sont presque tcutes des personnes instrui-

tes ; ce sont les notables de chaque parois-

Ces personnes, avec I'education qu'cl-

les ont en g6n6ral, no peuvent done pas

-

inanquer de saisir ce que rcnferme I03

Journal d'Agriculture, puisquc nous 5^ em- .

ployons le langagc ordinaire. do la.convcr-

sation ou tout au plus le langage du jour-

nalismc. Si quolquefois, nous sommes obli-

ge d'y inserer,,tles articles lan peu plus sa-

vants que d'autres,nous ne voyons pas pour-i

quoi on nous en forait un crime ; car il n©»

faut pas oublier que, parmi nos lecteurs, il

s'en trouve un grand nombre qui aiment

bieh-Si avoir des artibles un peu rhoins 616-

raentaires ; et puis ces articles ordinaire-^

ment ne tieunent qu'une place bien peu-

cofifeiderable dans chaque livraison. D'ail-

l^iirs encore une fois, si nous sommes obli-

ge pstr temps de publier un plus grand

nombre d'articles etrarigers, la faute en

est, lion pas a nous, mai^ a ceux m^mes qui-

se plaigneiit et qui pourtant ne contribuent

pdtir hen a Pitit6¥dt 6m Journal. -La faute

en est a ceux qui, pdlivant parler avec coh-

naissarice de'caus6et'6tant places de telle

sorte que leu-rs Merits piissent etre du plus

haut interet et de Putilite la plus grande,

se contentent de lire' et d'etudier cux-

mdrfies, san^ faire pfift'a leurs compatriotes

de leurs observations et de leurs connais-

sanp.es.,
,
La fauj^e. ^^ est enlin a Papathie

qui.iegno gen6ralea'nent parmi nous pourr

tout ce qui nq nous interesse pas chacun"

d'une maniere'tout. a, .fait particuliere';

nous ne scntons que ce qui a trait a nos in-

teipets iudividuels ; mais pour ce qui a rap-

pojit a la prosperity gfnerale de nos compa-

triotes, si parfois dans un moment d'en-

thousiasme nous semblonsy pourv^oir d'une

maiiiere serieus0 et dur^^bl^,* ce n'est bien

souvent que roeuvrc du moment ; car avant

qnelques somaines, nous retournous tons a

notre apathie, a nqtre quasi-lethargic.

Pour nous, nous sommes bien aise que le

correspondant de VAurore nous ait ainsi

fourni I'occasion de mettre le doigt sur une

des plaies de notre pays ; ces quelques re-
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marques r^veilleront pent dtre quelques

amis de I'agriculture, et les porteronl peut

fetre a tacher, par leiirs nomb/eux et utiles

articles pour notre journal, i nous danner

im dementi. Nous le souhaitons bien sin-

c^rement dans I'int^rdt de I'agriculteur et

dans celui du pays en g^n^ral, qui vrai-

ment a besoin d'avancement sous le lap-

port industriel et agricole.

Le Witnesa de Montreal nous faisant

une invitation sp6ciale de reproduire un

article qui se trouve dans ses colonnes et

qui a rapport a la mani^re d'61ever les

moutons dans le Bas-Canada, nous nous en

faisons un plaisir, et en donnons de suite

la traduction, recomraandant sp^cialement

ce sujet a I'attention de nos lecteurs. L'6-

leve des moutons en effet est une chose

qui est trop n6glig6e parmi nous ; il est

temps que nous sortions de notre apathie,

et que nous cessions de demeurer station-

naires. Par le temps qui court, le peuple

qui s'arrdte doit p6rir.

Virtue Roadhead, 27 avril 1848.

Cher Monsieur,

...L'etat miserable auquel sont oontinuel-

lement reduits les moutons, ces animaux si

utiles,et cela grace au manque de savoir ou

a la negligence de ceux a qui en est confiee

I'el^ve, est reellement a d^plorer. On a pei-

ne a croire, sans en avoir 6t6 le spectateur,

les tortures presque dontinuelles auxquel-

les ils sont exposes par leurs maitres igno-

rants ou sans piti6. On serait port6 a croire

que les agriculteurs du Bas-Canada el^-

vent des moutons pour les tourmenter et

les rendre malheureux. D'abord on n'en

retire aucun profit ; ceux d'entre eux qui

peuvent se trainer a cette saison ont une
liberte sans frein, et ne cessent d'errer ; ce

qui leur fait t6t ou tard un grand dom ma-
ge. Aussitdt que I'herbe (braird) est assez

longue pour qu'ils puissent la brouter, ils

sont mis aVec iftie demi-douzaine ow plus

de pourceaux dans uri petit enclos que I'on

peut appeler une espece de prison. Tout©

I'herbe disparalt bient6t, et la faira se fai-

sant sentir, ils se precipitent hors de I'en-

cIo9 el alors commencent les ehartiments

qui font peine a raconter. Le premiereon-

siste h r^unir quatre morceaux de bois d''ert-

yiron trois pieds de long et k environner

le col de ranimal,de manidre qu'ils le tien-

nent Ken serr6. Un troupeau de moutons

arranges ainsi a une apparence to^it a fait

coraiqite. Mais tres-soirvent cela ne suffit

pas ; ils parviennent ^ se glisser sous les

clotures et ^ s'echapper encore. Alors on

leur met le sabot au vif, ou bien on leur

attache deux pattes ensemble. Trds-sou-

vent on plie une de leurs pattes de devant

et on I'attache afnsi un peu au-dessus du
genou, ce qui ordinairement rdassit a naer-

veille
J
car I'aniraal se trouve alors obligor

dc se coucher pour que sa patte soit a peu

pr^s dans sa position naturelle. Clia-

que fois que je vois un paredl specta-

cle, je suis toujours port6 a aller d^livrer

ces pauvres animaux ; mais comme ce se-

rait la me m^ler de ce qui ne me regarde

nullement, je ne le fais pas, et les nK)ut(Mi»

demeurent ainsi jusqu'au mois d'octobre'

ou de novembre, oii ils ont un peu de repit.-

Mais ils ont encore a subir certains autrea

traitements, non moins revoltants et centre

nature, que ceux plus haut mentionn^s.

Aussitdt que I'hiver arrive, on les enferme

dans un endroit petit et malpropre, ou leur

furaier s'accumule pendant des mois et

des mois ; et s'ils ont re^u un peu de paiiie

dans le commencement, elle entre en fer-

mentation, et I'on n'a nullement soin d'ae-

rer. Ouvrez la porte de ces stables a mou-

tons dans un jour d'hiver, clair et froid, et

alors vous verrez les gaz s'echapper par

Pouverture comme la fumee d'un canon,

et les moutons sortir presque suflbque*
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«t tons en transpirations et bientdt trem-

bler de froid. Leur nourriture est la paille

des pois qui nc contient que peu de matid-

res nutritives. La faim qu'ils eprouvent

et les ordures dans lesquelles ils vivent,

font qu'ils sont la proie d'un essaim de

pous et autres vcrmines qui les devorent si

bien qu'au milieu de mars qu'ils sont pres-

que depouill6s de leur laine, et ceci arri-

ve mfeme chez des cultivateurs qui ont de

grands troupeaux de moutons. Reflechis-

sons un instant 4 une demi-douzaine de

ces pauvres animaux qui sont exposes

tant6t au fioid le plus vif et tant6t a la

chaleur la plUs grande, qui sont mal nour-

ris, et qui mangent de la neige au lieu de

boire de I'eau ! Un pareil spectacle nous

porterait a croire que c'e«t une experience

sur I'acte de mourir silencieusement*

n n'y a, monsieur, rien de difficile dans

la raanidre d'elever en Canada un petit

troupeau de moutons, de mani^re qu'il soit

une source de plaisir et de profit. On pent

de suite profiter de mes remarques. Mel-
tons les moutons soigneusement enfermes,

mais en plein air autant que possible
;

qu'on les nourrisse reguli^rement trois fois

par jour
j
que leur nourriture soit propre

et nourrissante, comme des navets ou des

carrottes, et du foin de trifle autant qu'il

leur en faut, mais pas plus
;
parlons-leur

avec douceur, et ne nous fSichons jamais

contre eux, quand m^me ils courraient sur

nous et nous renverseraient. De cette

maniere, les plus entetes d'entre eux se

soumettront en peu de jours, et ils iront

partout ou Ton voudra les mener. Quand
I'herbe est assez longue, on doit les con-

duire au paturage, et former les barri^res

apr^s eux. J'aime mieux leur montrer a

me suivre que les y forcer en les trainant

;

I'idee en est plus tendre et plus prati-

(.4 continuer,)

LA GAROTTE.

Commo on nous invite 4 parler des ca-

rottes, nous ne croyons pouvoir mieux
faire que de donner Particle suivant, qui

est de la composition de M. Evans. Le
nom de M. Etans doit suffire pour le re-

commander. Qiiant k nous, nous n'ajou-

tons rien k cet article, car il fait connaitre

suffisamment I'avantage de la culture de
la carotte et I'explique en termes assez

clairs

:

Le climat et une grande quantit6 do sol

du Canada est tr^s favorable a la culture
des carottes, et dans un sol convenable
elles donneroiit plus de produit precieux,
qu'aucune plante bulbeuse quelconque.
La m^illeure espdce pour la grande cultu-
re est la carotte longue et rouge ou la ca-
rotte des champs. Le meilleur sol pour la
carotte est une terre grasse profonde et sa-
bleuse; un parei] sol devrait au mojns
avoir un pied de profondeur et etre egale-
ment bon depuis la surface jusqu'au fond.
Des terres mar6cageuses ou tourbeuses, si.

elles sont bien egoutees, produiront de
bonnes carottes. La carotte des champs
ne reussira dans aucun autre soL

En preparant la terre pour la carotte il

est necessaire de la labourer avant I'hiver,

pour que la gelee puisse la pulveriser. En
printemps on devrait la bien labourer une
autre fois k la profondeur de 10 a 12 pouces
et une deuxieme fois en labourant en large
s'il est possible. Jd" recoramanderai d'en-
terrer le fumier bien pourri ou du compos-
te en automne. Dans quelque temps
qu'on y emploie du fumier, il devrait 6tre
de cette nature. Lorsque la terre est bien
pulv6risee en i^rintemps on devrait la dis-

tribuer en sillons peu profonds, de la gran-
deur de ceux qu'on fait pour les pommes
de terre ou les navets. Un rouleau de bois
leger devrait y etre passe pour egaliser lo

dos des sillons et U-dessus on pent semer
deux rangs de semence a 6 ou 8 pouees da
distance. Les rangs dans lesquels on de-
pose la graine devraient 6tre d'ua pouce
de profondeur et faits avec un instrument
de bois ou un rateau a deux iarges dents
de 6 4 8 pouces de distance, et qu'on peut
trainer le long des siUgua et ainsi former
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les rangs. On y sdme alors la grainc a la

main, et on la couvre par le moyen d'un

rateau on ime houe 16g6re. La' culture

post6rieiire et le sarclage seront bien plus

faciles a faire, lorsque lacarotte est semee
de cette manidre. Un double rang de
plantes viendra dans cliaque sillon.

Quelques fermiers anglais pour preparer

la graine a ^trs sem^e m^lent 2 livres de

graine bien propre a un minot de sable bien

fin ou de terreau, ce qui suffira par acre,

et ils font cela quelques jours avant de se-

iner, en ayant soin de brasser le tout clia-

que jour, et d'arroser d'eau la surface du
tas chaque fois qu'on brasse, pour que cha-

cune de ses parties soit egalement bumec-
t6e, et que la vegetation ait Egalement
lieu dans tout le tas. II y a un grand

avantage a preparer les semences si long-

temps avant de la semer, car elle avance
la v^g^tation par ce precede ; elle reste

seulement peu de temps dans la terre, et

est plus capable de resistor a ces bribes

nombreuses de mauvaises herbes dans le

sol, dont les grains sent d'une vegetation

plus rapide. Les egouts de fiunier sent sou-

vent employes pour arroser le tas.

Apres avoir pour la premiere fois eclair-

ci et piocli6, les plantes qui sent arrachees

plus tard peuvent 6tre donnees aux cochons

et fourniront une nourriture considerable

de cette mani^re, de chaque acre. Les
plantes devraient 6tre de 6 a 8 ponces de
distance dans les rangs, et si la distance est

plus grande il n'y aura pas de mal.
On arrache les carottes ordinairement

vers la fin d'octobre : on pent faire cela soit

a la b^che soit a la fourclie a 3 dents. On
coupe les t^tes, et les racines laissees en
tas separ6s sent ensuite emportees dans des
charrettes. Les tetes aussi devraient 6tre

denudes aux bestiaux. Dang un sol sa-

bleux les carottes se conserveront jusqu'au
printemps suivant sans souifrir des gelees.

Elles ne chauffent pas si facilement que les

navets, mais plus que les pommes de terre
;

elle se conserveront bien dans des cavcaux
qui ne sont pas trop chauds ; mais c'est

dangereux d'en laisser une grande quanti-
ty ensemble dans des caves ou des caveaux.
Elles doivent ^tre parfaitement seches
avant de les emmagasiner, et celles dont on
vent se servir avant le ler Janvier peuvent
r»«ter dans un b^timent xuelconque qui est

bien clos ; on aura soin de les couvrir do
foin ou de paille, car une petite gelee ne
fera pas de dommage a celles qui doivent

servir immediatement. II sera done seule-

ment necessaire de trouver de la place dans
la cave a celles dont on aura besoin en Jan-

vier, fevrier, et mars ; car ce qui en est re-

quis en printemps pent rester en terre dans

laplupart des situations. L'acre peut en
donner entre 2, 5 ou 600 minots dans un
sol et avec une culture convenables, et el-

les n'exigent pas plus de frais que les pom-
mes de terre.

L'usage de la carotte pour nourrir les

animaux de travail et les cochons a 6t6 ex-

pliqu6 par M. Burrows, fermier anglais,

de la mani^re suivante :
—" Je commence

a arracher la carotte dans la derniere se-

maine d'octobre, parce que vers ce temps
je cesse ordinairement de nourrir mes che-

vaux de luzerne, et n'ai plus d'autre res-

source pour hiverner mes carottes et une
portion convenable de foin, jusqu'a la pre-

miere semaine de juin quand la luzerne

est de nouveau paree a ^tre coup6e. En
r^duisant cette pratique en systeme, j'ai

ete a meme de garder dix ehevaux de voi-

ture durant les mois d'hiver pendant les

derni^res six annees, sans leur donner au-

cun grain quelconque, et j'ai en m^me
temps fait une grande epargne de foin. Je
donne la carotte a mes ehevaux de voiture

a raison de 70 livres par jour a chacun,
sans leur en accorder autant dans les cour-

tes journees de I'hiver. Les hommes aux-
quels le soin des ehevaux est confie cou-

pent quelques carottes dans le foin ou la

paille hachee et dans le rebut des granges

;

ils donnent le reste des carottes en entier

vers la nuit avec une petite quantite de
foin dans leurs creches ; et avec cette nour-

riture mes ehevaux jouissent d'une sante

non interrompue. Je fais mention de oeci,

parce que quelques personnes semblent
croire que des carottes donnees seules sont

dangereuses a la constitution des ehevaux
;

mais la plupart des prejuges des hommea
n'ont pas de meilleure source et sont ac-

cept6s au hasard ou herit^s des ancetres.

J'ai tellement rdussi avec les carottes

comme nourriture d'hiver des ehevaux,

qu'a I'aide de la luzerne comme aliment

d'eie, j'ai pu prouver par des experiences

faites sous ma surveillance personnelle.
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qu'un bon clieval ^I'attelage de Norfolk,

qui aviiit Ibrtcmeiit travail le la valcur de
deux joumees par jour en hivcr ct en 6te,

pent 6tre entretenu toute I'aimee avec le

produit d'un acre de terre. J'ai aussi em-
ploy6 tres-avaiitageusement les carottes a

la nourriture des cochons pendant Thiver,

et j'ai par ce moyen fait de ma paillc un
excellent fumier, sans Faide des b6tes a

comes ; les cochons ainsi nourris sent ven-
dus a Londres comme cochons qui ne tet-

tent plus (porkers)." Une autre circons-

tauce tres en favour de la carottc c'est

qu'elle n'a pas besoin d'etre cuite, comme
la pomme de terre, pour 6tre donnee aux
chevaux, aux bestiaux et aux cochons,

quoique sans doute elle serait plus avan-
tageuse comme nourriture, etant cuite. Ou
dit que dans la distillerie la carotte conte-

nant plus de matiere sucree donne plus

d'esprit que la patate : la quantite ordinai-

re est de 12 gallons par tonne. Un minot
pesera 42 livres, et quelquefois plus. Si

done un acre produit 3 ou 400 minots, ce

retour sera egal a six ou huit tonnes de
carottes, a 50 minots par tonne, etdonnera
de 70 a 100 gallons d'esprit par acre, en
memo temps qu'il y aura un rebut consi-

derable pour la nourriture des animaux.
Je ne crois pas necessaire de donner aux

chevaux journellement une si grande quan-
tite de carottes qu'en donne M. Burrows.
Trois quarts de minot ou un minot a de
grands chevaux suffira, c'est-a-dire de 32
a 44 livres par jour. Je crois que 3 ou 4
minots de carottes seront egaux a 1 minot
a pen pres d'avoine canadienne de qualite

ordinaire, pour la nourriture des chevaux,
et par la on peut exactement evaluer la

valeur comparative d'un rctour d'avoine et

de carottes. II est si necessaire que la

culture des 16gumes soit introduite dans
notre systcme d'agriculture, que cliaque
fermier qui a un sol convenable devrait
cultiver la carotte. II est impossible de
conduire avec succd;s ct profit la culture

sans legumes, du gueret d'ete et I'engrai^

des bestiaux en due proportion : et nos le-

gumes devraient ^tre tels qu'elles puis-

sent remplacer couvenablement le grain

dans Pengrais.

Nous extrayons du TraiU d^Agriculture

Canadien I'article suivant qui traite de la

luzerne. Cette plantc est trop peu connue

parmi nous ; voila pourquoi nous recom-

mandons k nos lecteurs I'extrait que nous

faisons a ce sujet. Comme nous le voyons

par un journal d'agriculture fran9ais, dans

certaines parties de la France on faucho

la luzerne quatre fois par annee. N6an-

moins I'article suivant dit qu'ou peut tou-

jours en,Canada la faucher trois fois.—Un
de nos amis de' la campagne nous appre-

nait I'autre jour qu'il a sem6 cette ann^e

de la luzerne, et que le 24 mai elle etait

d6ji en fleur. II nous a promis a ce propos

une correspondance pour plus tard ; nous

esp^rons qu'il tiendra sa promesse. En at-

tendant, contentons-nous de lire ce qui

suit, et penetrons-nous bien de I'idee que

nous devons mettre a profit tout ce que

nous y pouvons trouver d'applicable et

d'avantageux a notre pays.

DE LA LUZERNE.

La luzerne est une plante perpe'tuelle i

grande racine, qiii pousse beaucoup de pe-

tits rejetons semblables a celles du tr^fie,

avec des pointes de tieurs bleues ou violet-

tes. L'Europe m6ridionale est sa patrie.

Elle est beaucoup cultivee en Perse et i

Lima, oii on la fauche toute I'annee ; ell©

est aussi trds-ancienne en Espagne, en Ita-

lic et dans le midi de la France, d'oii elle

flit introduite en Angleterre en 1657. Ac-
tuellement elle u'est cultiv6e que dans peu
d'endroits en Angleterre, particulidrement

dans le comte de Kent. Elle a efee intro-

duite dans les Etats-Unis, oii on en fait

grand cas comme plante herbacee. En
Angleterre on objecte a cette plante, qu'el-

le est moins vigourcusc que le trifle rouge,
qu'elle exige plus de temps avant d'etre

en pleine crue, de trds-grands soins pour
la nettoyer des mauvaises herbes et par
ces raisons et plusieurs autres, on croit

qu'elle n'est pas propre a 6tre cultiv6e en
grand ct a entrer dans un systdme d'asso-

lement ou dans une gi*ande culture. Ce
qli'onjippcUe la luzerne jaune est une plan-
te plus vigoureuse et plus grossiere que
celie qu- on vient- de decrire ; elle est com-
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mnne dans plusieurs parties de 1'Angleter-

re, mais cultivee nulle part excepts dans
quelques terres pauvres en France et en
Suisse.

La liizerne a besoin d'nn sol sec, friable,

im pen sableux et dont le sous-sol (fond)

est de la m6me bont6. Si ce dernier n'est

pas bon et profond, c^est en vain que I'on

cultive la luzerne. Un sol sec et riche

est le mieux calculi a donner une bonne
r6colte de luzerne. Ou prepare le sol en
le labourant profond^ment et le pulv^risant

le plus quYni pourra ; et le moyen le-plus

court est de le b^cher a 2 ou 3 pieds de
profondeur, enterrant une bonne couche de
iumier au milieu ou au moins a un pied de
la surface. C'est la pratique dans Pile de

Guernesey ou la luzerne est tres-estimee.

La luzerne veut un climat chaud et sec
;

et celui du Canada en 6te doit bien y r6-

pondre, mais il y aurait grand danger d'en-

dommager les racines dans les s6veres ge-

16es de Phiver. Le temps le plus propioe

a !a semence de la luzerne est en printemps
aussitot qu'il est possible, parce qu'alors

les plantes peuvent ^tre enti^rement ^ta-

blies avant que la saison ne devienne trop

chaude.
On s^me la luzerne a la volee ou au sil-

lons, avec ou sans un autre grain pour la

premiere annee. On prefdre en general
la semence a la VQl6e avec une petite se-

mence d'orge ou d'autres grains de })rin-

temps; lo. parce que la luzerne, lorsqu'el-

le leve, est tres-snjette a 6tre mang6e par

les pucerons centre lesquels la crue du
grain est une protection. La valeur de la

r6colte du grain est un objet qui merite
d'etre con&idere, et qui est obtenu pendant
la premiere ann^e de la crue de luzerne,

qui elle-m^me ne produit que trds-peu la

premiere annee, quand m^me on ne la sd-

merait pas avec d'autres grains. La quan-
tity de graine sem6e en Angleterre ou Pon
adopte la methode de seraer a la vol6e, est,

dit-on, de 15 a 20 livres par acre (1) et de
8 4 10 si Pon s^me en sillons. Je crois que
la moitie de cette semence suffirait en Ca-
nada. La graine est plus grande, plus pale
et plus chargee que celle du trifle, et on
doit faire surtout attention i Pavoir parfai-

tement jeune, vu que la graine de deux

(1) L'aere vaut un arpent et demi.

ans ne l^ve pas bien. On la couvre a la

meme profondeur que le trifle. La culture

subsequente de la luzerne sem6e a la vole©
consiste dans le hersage pour detruire les

mauvaises herbes ; dans Pusage du rouleau,

apr^s avoir herse, pour ^galiser le sol pour
la faux, et telle application de fumier que
Petat des plantes parait exiger. On re-

commande surtout la eendre,le gypse (1) et

Pengrais liquide de toute espece. Une cou-
che legere de fumier chaque ann^e en
printemps est tres-avantageuse. On com-
mence des la deuxieme ann^e a la herser
avec une herse leg6re,.dans les anuses sui-

vantes avec une herse plus pesante ; et

cette operation deviait se faire en prin-

temps et a la fin de Pet6 ; toutes les mau-
vaises herbes devraient Stre soigneusement
ramassees et cloign^es.

Pendant la premiere ann6e Papplication

de la luzerne est la m§me que celle du tre-

fle. La pratique prineipale et la plus avan-
tageuse c'est d'en nourrir a Petable les che-
vaux, les bestiaux et les cochons. Tout
le monde s'accorde a en faire P61oge com-
me aliment des vaches, qu'elle soit verte

ou s^che. On la dit sup6rieure au trefle

tant pour augmenter le lait et le beurre que
pour en ameliorer le gout. Quant at son
usage lorsqu'elle est verte, on- doit prendre
les m^mes precautions qu'avec le trefle

vert, de ne pas en donner trop a la fbis aux
animaux, surtout lorsqu^elle est humide.

Le produit ds la luzerne a trois fauchai-

sons par saison est a ce que Pon pretend
de trois a cinq et meme de huit tonnes par
acre. En nourrissant dans Petable, un ar-

pent suflit a trois ou quatre vaches durant
la saiaon j il faut pourtant dire que le pro-

duit est egal en volume et en valeur a une
recolte entidre de trifle rouge ; done, con-

tinuee annuellement pendant 9 ou 10 ans

(sa duree ordinaire dans un 6tat productif)

a la seule depense du hersage, roulage et

de pengrais, elle serait d'assez d'impor-

tance au fumier qui a un sol conveuable,

pour semer un pen de luzerne dans le voi-

sinage de ses batiments. Pour en avoir la

graine on traitera la luzerne precisement

comme le trifle rouge ; elle se bat plus

aisement, parce que les graines se trouvent

(2) Le gyp!5« ©'est autre chose que le

pUtre.
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dans de i)etites cosses, qui se s^parent fa-

cilement sous le fleau, la machine i battre

ou le mouliii 4 trdfle.

Le prodiiit nutritif de la liizerne, scion

Sir H. Davy, est de 2^ par cent et il est i

celui du trifle et du sain-foin comme 23 est

4 39. Ce resultat ne s'accorde pas bien

avec Ics forces nutritives superieures at-

tributes a la luzeme. Le trefle rouge pro-

duit en Canada, ainsi que 1'experience le

prouve, une rfecolte abondante et certaine,

qui n'exige aucune culture snbsequente.

Je suis persuade que le fermier le trouvera

plus avantageux que la luzerne.

Les journaiix annoncent depuis le com-

mencement de mai le depart jx)ur le Sa-

guenay d'une colonic de Canadiens, sous

la conduite du Rev. M, Boucher, cuje de

St. Ambroise. Cette nouvelle a du causer

une grande joie au coBur de ceux qui s'in-

teressent a I'etablissement du pays, et a sa

prosperity agricole ct industrielle. Ce que

nous regrettons cependant k l*heure qu'il

est, c'est I'esp^ce d'engourdissement qui

s'est empar6 des citoyens. lis avaient

pourtant accueilli avec le plus grand en-

thousiasme la belle entreprise de la coloni-

sation des townships, mais ce n'a et6 que

Paflfaire d'un instant ; Penthousiasme est

passe et le public n'entend plus parler de

la belle et grande osuvre. Neanmoins

nous espferons qu'elle n'est pas abandonnee,

et que les messieurs qui se sont charges de

la mener a bonne fin ne manqueront pas

de z^le, et rencontreront jmrtout I'appui et

le concours de tons les citoyens.

Nous ne croyons pas devoir faire sortir

la sixi^me livraison du Journal d^^^gricul-

ture, sans dire un mot d'un de nos corres-

pondants, qui est M, L, A. Hugukt-La-

TouR. Comme nos lecteiirs ont du le voir,

c'est a M. Latour qu'ils doivent les Ob-

servations M^teorologiques qui se trouvent

dans chaque livraison du Journaly observa** I

Hona si considerables et si utiles. Outre

cela, M. Latour a fourni plus d'une fois

des correspondances pour le Journal <PA-

griculturef et nous devons aujourd'hui 1«

reconnaitre publiquement. Car,parmi nous,

les hommes,qui travaillent a I'avancement

et a I'instriiction de I'agriculteur, sont si

rares, que ceux qui s'y adonnent doivent

6tre signal6s d'une manidre particuli^re.

Aussi lui offrons-nous nos sinceres remer-

ciments, et I'encourageons-nous a perseve-

rer j son exemple engagera pent 6tre d'au-

tres i I'imiter. Et en passant, pour les

" faits chronologiques d'agriculture" qui

sont le fruit de ses recheiches, nous invi-

tons nos amis et les amis de I'agriculture,

a nous faire part de leurs recherches sur

ce point, afin que la suite de ces faits

soit encore plus correcte et qu'il n'y ait

pas de lacunes.

o

Nos lecteurs remarqueront que nous ter-

minons aujourd'hui la suite des excclients

articles de M. De Dombasle sur la cultu-

re de la betterave. Comme nous I'avons

d6ja dit plus d'une fois, nous laissons a nos

lecteurs le soin d'appliquer eux-m^mes les

recettes, etc., qui se trouvent dans le jour-

nal. Tr^s-souvent il y est fait des calculs

en mesures differentes de eelles du pays
;

c'est a eux a les reduire, afin d'en pouvoir

faire I'application. D'ailleurs nous avons

ordinairement donn6 les mesures corres-

pondantes usit6es en Canada, et nous nous

proposons plus tard de donner un tableau

4 cet eflet,

It^ Le corrcspondant, qui nous d^crivait

si bien les operations de la recolte du Sucre

d'erable, garde depuis bientot deux ou trois

mois un silence profond. Ne trouverait-il

pas encore par hasard quelques instants de

ses loisirs a consacrer a la composition

d'une correspondance pour le Journal rf'^-

griculture f Ncys croyons que oui ; aussi
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^jions attekdons-nous qu'il nous ienverra

''pour le mois de juillet une nouvjelle com-

jmunication. Nous ne lui indiquons aucune
• branche sp6ciale ; mais s'il d^sirait que

nous lui indiquassions un snjet.eia particu-

lier, nous lui dirions : parlcz-nous de la

i'laiterie !

Pans ce nutii6ro sc trouvent encore des

questions et r6ponses agricoles qui paruis-

"^eiit plaire g6neralement. ]Nr6us dcvons

'c^pijndant faire remarquer qif6tant failes

'^ en France, dans un pays dont le climat

^ ;5iffdre presque partout de celiii du Bas-
' Cahada, il faut souvent ici y aVoii^ 6gard,

"^
si I'on vent en profiler.

'"'''' ^''^ '"'

Nous trouvons dans le Transcript de

cette ville la correspondance suivante, que

nous nous faisons un plaisir de reproduire.

. C© sont des correspondances conime celles-

la qu'on ne devrait pas negliger d'envoyer

. pour le Journal d^Agriculture. Mais helas !

. nous n'en recevons que bien rarement.

• A qui la fpaite % -

. POUR EMPECHER I#ES PATATES DE POURRIR.

Il6pandez un pen de chaux ddlayee sous

; le plant, et recouvrez celui-ci de d'eux pou-

ees de terre, sur la surface de laquelle vous

rdpandrez encore de la chaux, en quantite

- 6gale a eimron. soixante^sept minots pcir

i avpcnt. La cliaux que Pon met siuf la sur-

:.fucc pout 6tre en poudre', .mais..celle que

I'on place sui le plant doit 6tre.d61ayee.

Depuis trois ans; j'ai mis cette recette en
• pratiqiiey-et je UiVi pa» eu une seule patate

pourrie U ou j'ayais mis de la cliaux, bien

que;me^ voisins en perdisscnt une grande

quantit.©. . Et bien pliis^,. deux recoltes

t'd© .suite, j'gLi, plante d^s^^. patat(?s ..dans

un terrain chaiU^ et d'^tres dans.un.ter-

• jrain qui nej'^tait pas.^ cfh biourl j'ai irou-

i3K4 .«eJ[ieflyQi,^uriics-; ^^quoiqiv'^Ues ibilsv

sent d'abord aussi belle apj^arence que le»

autres, a la'fin de novembre j'en avals per-

du Ics trois quarts qui etaient pourries.

'/La d^pense additionnelle de la chaux

n'eM que peu considerable, et d'ailleursia

r^coite suivante recompense amplement,

et la terre se trouve ameliur^e pour cinq

ou six ans. Dans un journal de New-York,
un correspondant ecrit qu'il a fait usage

de cette methode, et qu'il a toujours ainsi

recueilli soixanle-dix minots de patates par

arpent de plus que ses voisins qui n'em-

ployaicnt pas la. chaux.- Deux de ceux-ci,

t^moins de- ce fait, emploient eux-m6mes
la chaux et ils assurent que depuis ce

terns toutes leurs patates sont saines et bon-

nes, bien que les autres cultivateurs conti-

nneiit Jl se plaindre encore de la perte

qu'iis font par ,1a pourriture de leurs pata-

tes..
,

M. Evans, ^i est une autorit6 en fait

d'agriculture, .recommande I'usage de

vieux mortier, et il a raison, au moins pour

les lieux pii I'on pent s'en procurer. Mais

comnxe la,chaux se rencontre pajrtout, on

devrait s'en servir g6neralement.

, / . John Merlin,'
" Hemniingford, ler mai 1848.

Le BLfi EN France.— Le prix du bl6

n'a pent 6tre jamais ete aussi bas en Fran-

ce qu'il I'est en ce moment.

Le tableau des mercuriales publie Je ler

mai par le Moniteury donne pour le cours

le plus 61evfe (Ire classe,sud-esf) 18 fr.36c,

et pour le cours le plus bas (4-0 classe, nord-

ouest), 12 fx. 70c. La moyemie geiierale

est pour, les huit classes, de 15 fr. 30c.

A pareille 6poque de 1847, le prix moyen

etait de 39 fr. 67c. ; en 1846, il se tenait a

2J.fr. 64o., et en 1845, a 17;fr. 75c,,, Xe
cours actuel, "^en somme, est d'environ 20

pour 100 au-dessous du l^rix moyen habi-



www.manaraa.com

JOWRNAL D'AGllICULTURE. TM

h 19 fr. Apnis unc ann6e de chcrt6 et une

autre de disdtte, im pareil boii maTch6 6tait

iiieyp6r6 ; car il est sans cxcmple dans lo

pass6. L'annee, en outre, s'annonce sous

les plus favorables auspices.

REMARQUES
POUR LES MOIS DE MAI ET DE JUIN^

Le mois de mai a 6te a peu pr^s ce qu'on

croyait qu'il serait ; un mois de beau temps.

Lorsque nous disons beau temps, nous en-

. tendons un temps favorable a la vegetation

et aux travaux de la campagne. Aussi a

I'heure qu'il est les champs ont la plus

belle apparence, et I'on pent s'attendre a

une recolte abondante. Si I'oii en juge

par le sucre d'erable, le cultivateur n'aura

pas a se plaindre ; car cette ann6e il s'est

fait dans le pays plus de sucre d'erable

que depuis longues annees. Sur les mar-

ches de Montreal, il se vend do 7 a 8 sous

et sur ceux de Qu6bec de 6 a 7 sous. C'est

encore la un prix assez 61ev6, mais si nos

cultivateurs voulaient se donner la peine

de clarifier leur sucre, au lieu de 6 sous,

ils le vendraient de 11 a 12 sous. Mais

actusllement ce sont les etrangers qui pro-

fitent de notre peu d'avancemcnt et de

connaissance sous ce rapport. Ceci nous

rappelie un fait qui a eu lieu durant ce

mois dans le Haut-Canada. II parait que

pas moins de 100,000 miuots de blc y ont

6te achetes par des speculateurs ameri-

cains, qui les ont emmen6s aux Etats-Unis.

Qu'est-il arrive ? C'est que les Americains

ont fait pour cux un profit qui certainement

devait nous appartenir. II ont fait moudre

lour ble ; ils en ont fait de la fleur, qu'ils

pendent de 28 a 30 clielins le quart, outre

lue les frais de la main-d'cEuvre demeurent

thez eux. Pour nous, sans compter que

nous avons ainsi perdu de Pemploi pour la

pojRilation,. il fejiit, bien nous souvenir que

cette fleur qui provient des 100,000 minot*

de bi6 du Haut-Canada reviendra et sera

vendue dans le pays, et les Am6ricains en

emporteront encore les profits. C'est li

un avertissement pour nous d'etre plus in-

dustrieux a I'avcnir ; nous devonstoujours

avoir pour nous guider la veritc suivanto

a la memoire : " Nos produits ne doivent

sortir du pays que sous la forme la plusi per-

fectionnee qu'il nous est possible."

Nous disions plus haut que I'apparenco

de la campagne est raagnifique. Nous de-

vons ajouter que c'est une raison tres forte

pour les cultivateurs de redoubler de vigi-

lance et d'activite. I>ans les ann6es ordi-

naires, on se donne mille peines, afin de

pouvoir s'assurer une rdcolte suffisanto

pour les douze mois. Mais cette annee,

il en est bien autrement. Le printemps

favorable, que nous avons eu, a commenc6
plus a bonne heure que de coutume. Par

consequent, les cultivateurs actifs et intel-^

ligents doivent, a I'heure qu'il est, 6tre plus

avances que les annees precedentes. Ils

doivent done avoir plus de loisirs a consa-

crer a veillcr sur leurs semeuces, etc., et ce

serait inipardonnable de leur part de ne

redoubler pas de vigilance cette ann6e.

Car, a part les raisons ci-dessus enumer^es,

nos lecteurs et les cultivateurs en general

doivent se souvenir que le trouble et la

guerre regnent actuellement dans une

grande partie de I'Europe. Cette agitation

et ces commotions nuisent aux progrds de

I'agriculture ; dies paralysent les efibi-ts des

habitants des campagnes et les empechent

de se livrer comme par le passe a leurs tra-

vaux agricoles. D'oii Ton voit que neces-

sairement il devra y avoir en Europe un

deficit dans la somme des produits de la

terre, et que, les hommes continuant a y
avoir besoin de se nourrir, quelqu'autre

partie du monde devra venir a leur secours.

L'Amerique, si fertile et si etenduc, com-

prendrait bien mal ses inter^ts, si elle ne
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faisait de grands efforts pour approvisionner

l'Eiiro{)e en cette voccasion ; elle en a le

pouvoir, elle le doit. Le Canada, qui

certe.s ne manque pas de fertility, devra

fournir son contingent, et voila un motif

puissant pour I'agriculteur canadien de s'a-

donner cette annee a ses travaux avec plus

de Constance, d'energie et d'activit6. Car

•c'est son interet qui est en jeu ; s'il sait

profiter de la circonstance, s'il s'assure

une abondante recolte, il est certain d'en

disposer fort avantageusement, nous dirions

presque au poids de Por.

—0-

Durant I'annee 1847, il y a eu d'exporte

du port de Montreal : 4,017 quarts de per-

lasse, 11,111 de potasse, 297 de pommes
;

22,847 minots d'orge,l,587 de f6ves,745,l 1

1

de ble-d'inde, 156,154 d'avoine ; 706 quarts

de boBuf, 281,059 de fleur, 624 de graine de

lin, 2,621 de fleur de ble-d'inde, 2,010 de

lard, 300 de graine de trefle ; 12,423 tinet-

tes de beurre, 370 boites de verre, 261 boi-

tes de fromage, 203 quarts de saindoux,

40 boites de miel, 9,046 minots de pois et

1,081,968 minots de ble.

Comme nos lecteurs le voient, tels sent

les objets d'exportation de I'an dernier. A
coup sur, ils sent trop peu multiplies, et la

quantite de chacun est trop peu considera-

ble. Outre cela, comme nous I'avons deja

dit, nous ne devrions jamais exporter, ou le

moins souvent possible, les objets que nous

pouvons ameliorer. De cette maniere,

notre exportation deviendrait beaucoup plus

productive, sans compter que ce serait un
excellent moyen et a peu pr^s le seul de

mettre I'industrie de notre pays sur un ni-

veau avec celles des pays etrangers.

Nous remarquions dans ce qui pr6c^de

qu'il n'a ^te exporte de Montreal que 12,423

tinettes de beurre dans I'annee 1847. Si

nos cultivat^urs voulaient s'en donner la

peine, s'ils voulaient le moins du monde
refl6chir et penser a leurs interdts, ce chif-

fre devrait se porter en peu de temps i

40,000 et 50,000 tinettes. Ce que nous di-

sons la du beurre, nous le disons en g6n6ral

des autres objets d'exportation.

Avant de terminer, nous voulons attirer

I'attention speciale des cultivateurs sur la

culture des pommes. Si les cultivateurs

du district de Montreal en particulier sa-

vaient mettre a profit la reputation qu'ont

les pommes de ce district, s'ils s'adon-

naient a leur culture avec perseverance el

energie, nous n'aurions certainement pas a

dire que pour Montreal cette exportation

s'est bornee durant une ann6e a 293 quarts

de pomme. Nous ne faisons qu'efiieurer

ces sujets, car nous n'avons pas I'espace

necessaire pour nous etendre davantage, et

d'ailleurs la saison n'est pas la plus propice

a ces observations. Nous y reviendrons

cependant un peu plus tard.

Nous apprenons avec plaisir qu'a Ka-
mouraska, on vient de s'organiser pour la

colonisation des townships. Nous en som-
mes bien aise ; c'est par l'activit6 et I'ener-

gie, non ralonties, que I'on pent faire de
grandes choses. Les townships sent la

qui ne demandent que notre jeunesse pour

pouvoir nous fournir de richesses immen-
ses

;
pourrions-nous reculer ? Pendant que

nous sommes obliges actuellement de sub-

diviser nos terres a I'infini, et que nous

avons peine a recolter assez pour nous sou-

tenir, ne devons-nous j)as profiter d'un d6-

bouche aussi favorable que celui des town-

ships 1 Ne devons-nous pas y envoyer au
plus vite notre surplus de population ?

Nous ne pouvons pas h^siter ; notre interet

particulier et celui du pays en g6n6ral le

reclament ; nous ne saurions resister da-

vantage. Aussi esp6rons-nous pouvoir au

mois de juillet annoncer que bien des pa-
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roisses ont d6ja suivi le bel exemplc de

Kamouraska et qu'cllcs s'organisent rapi-

dement, pour coop6rer a la realisation du

grand projet de la colonisation des town-

shijis.

Le 24 mai, I'exhibition de la Soci^t^

d'Horticulture de Montreal, a eu lieu au

marche Bon-Secours. Le nombre de plan-

tes et de v6g6taux, quoique considerable,

ne Petait pas autant qu'on aurait pu s'y at-

tendre, si la pluie n'avait emp^che bien

des amateurs de se rendre a Pexhibition.

Neanraoins en general les produits etaient

fort remarquables. Nous y avons vu, par

exemple, des asperges fort grosses raises

par paquets de vingt-cinq
;
quelques-uns

de ces paquets pesaient trente-trois onces

chaque. II y avait aussi de superbes cham-
pignons, des patates douces, et des pieds de

rhubarbe magnifiques. Outre cela, nous y
avons remarque de trds-beaux concombres

et des raves fort grosses. Quant aiix fleurs,

nous ne saurions les nommer toutes ; nous

nous contenteions de remarquer qu'il s'y

trouvait des geraniums fort beaux, qu'on

nous dit appartenir a M. Tancred Bouthil-

lier. Durant tout le jour, les visiteurs ont

6t6 en grand nombre, et Pon nous apprend

que plusieurs se sent fait inscrire comme
membres de la Soci6t6.

Avis IMPORTANT !— Nous sommcs pri6s

d'avertir les personnes, tant de la campa-

gne que des villes, qui veulent aller au

township de Roxton, pour y faire choix

de lopins de terre, que M. Gait, Pagent des

terres, y enverra un agent M. Wood, le ler.,

le 2d.,le 15 et le 16 de chaque mois. Pour

se rendre a Roxton, on doit passer par St.

Pie et le township de Milton. Nous devons

ajouter que les personnes, qui desirent se

fixer dans ce township, doivent avoir un
certificat de bonnes mcenrs et de sobri6t6,

qu'elles pourraient se procurer soit de leur

cur6, soit de personnes notables de leurs

endroits. Ce certificat doit so laisser au

bureau de PAssociation, situ6 au No. H,
dans la rue St. Vincent, a Montreal, oii

elles auront en echange un autre certificat

qui devra se donner a M. Wood Pagent.

AUX HOMMES DE BONNE VOLONTfi !

J*lusieurs de nos amis de la campagne nou3

disent souvent qu'ils 6criraient bien pour

le Journal, mais qu'ils ne savent quel sujet

choisir. Pour les tirer d'embarras et pour

fournir en meme temps a tons les hommes
de bonne volonte le moyen d'etre utiles,

nous aliens nommer quelques sujets que

nous aimerions a voir traiter au plub vite

pour le Journal cf^Agriculture :

lo. Tout ce qui a rapport a Peleve des

animaux.

2o. Le meilleur moyen de labourer, etc*

3o. Le grefl^ge, etc.

4o. Quels grains Pon doit preferer pour

la culture en Canada 1

5o. Quels legumes sont les plus profita-

bles en Canada, eu 6gard au cliraat, etc. T

6o. Quel serait le meilleur moyen k

adopter pour la colonisation des town-^

ships 1

En 1847, pas moins de 219 vaisseaux

ont quitte le port de Montr6al. Sur ces

219 vaisseaux, 154 se rendaient en Angle-

terre et en Ecosse, 13 en Irlande, 36 aux

colonies anglaises, 15 a Quebec, et 1 i

Oporto.

(J^ Ceux de nos abonnes, qui n'ont pas

encore pay6 leurs abonnements a ce jour-

nal, doivent se souvenir que chaque mois
de retard entraine pour eux une depense

d'un chelin, qui doit ^tre ajoute aux cinq

chelins de la souscription.
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SiGNE D'UN BON CHEVAL DE FERME.
Les signes d'un cheval particulidrement

propre aiix travaiix de I'agricultiire sont les

suivants selon Cully ;— "La tete doit Mre
aiissi mince que la proportion de Panimal
pent le permettre, les narines etendaes, la

bouche line , les yeux gais et saillants ; les

oreilles minces, debout et placees I'une

pres de Pautre ; le cou s'61evant entre les

epaules dans une courbe gracieuse joignant

la tete ; les epaules bien jetees en arriere,

doivent aussi se joindre au cou impercepti-

blement, ce qui pent faciliter plus la mar-
che qu'une epaule 6troite, le bras ou jarret

de devant devrait ^tre musculeux et des-

cendre coniquement de Pepaule, vers une
jambe belle, nerveuse et osseuse ; le pied

circulaire et large au talon ; le poitrail pro-

fond et plein vers la ceinture ; les reins lar-

ges et ronds, le corps rond ; les jarrets nul-

lement large mais les quartiers longs, et la

queue plantee de sorte a se trouvcr pres-

qu'en ligne droite avec le dos ; les cuisses

fortes et musculeuses, les jambes propres

avec des os bien faits ; ces os memos non
ronds, mais plats."

Selon Brown, un cheval de labour doit

^tre fort et agile en memo temps ; et ce

n'est pas la grandeur qui donne la force,

les plus grands clievaux 6tant sonvent les

plus vites a se harasser. Un pas rapide et

egal, un mouvement aise et un bon tem-
p6ramment sont des qualites de la* plus

grande impedance dans un cheval de tra-

vail, et elles valent bien plus que des os

forts, de longues jambes et une lourde car-

casse. D'6tre doux a nourrir est une qua-
lite de grand prix, et elle depend scion tons

Jes juges de la forme du corps, de la pro-

fondeur du poitrail et de la grandeur des
jarrets de Panimal. S'il a le dos droit et

pas trop court, les cotes et les jarrets ronds,

Panimal est generalement fort, capable de
jcsister a beaucoup de fatigue sans perdre
I'appetit, ou endommager ses forces par le

travail
;
pendant qu'un cheval aux jarrets

pointus, aux cotes plates, au dos creux est

ordinairement dur a nourrir, et bientot mi-
ne, s'il travaille fortement. Tout fermier
doit comprendre que des formes compactes
(trapues) sont les mcilleures quant a un
travail dur et a la nourriture ; et que des
chevaux qui ont les os forts sont bien plut6t
fatigues, que ceux qui les ont plus legers,

siirtout dans un pays ou les routes sont ge-

neralement d61ayees en printemps et en
automne, et ou pour aller en hiver sur la

glace et la neige il faut des chevaux d'un
mouvement rapide.

La seule difference mat^rielle qu'il y a
entre une jument et un cheval de race c'est

que celle-la doit avoir le corps plus longs
;

et de bons juges pretendent que des deux,
la jument doit 6tre plus j^rande que ne Pest

la proportion ordinaire. La jument de voi-

ture done, qui doit remplaccr les jeunes
chevaux de trait, doit avoir le corps grand
en proportion de sa hauteur, et le flanc

plein, comme signe de ce qu'elle sera une
bonne nourrice. Sa constitution doit etre

saine et vigoureuse, son humeur douce et

traitable, et sans aucun defaut hereditaire,

car la force, la sante et Putilite futures du
poulin depcndront des bonnes qualites et

de la force de la constitution du cheval et

de la jument.
La periode de la gestation des juments

est d'a pen pres onze mois de calendrier,
et le temps pour les faire couvrir varie de-
puis avrii jusqu'en mai. Le resultat des
experiences fai^es par M. Tessief sur la

gestation des juments est le suivant:— de
278 juments, 23 poulineient entre le 323e.
et le 330e. jour, 6poque moyenne 326

;

227 entre le 330e. et le 359e. jour, epoque
moyenne 344i ; 28 entre le 36 le. etie 4<19e.

jour, epoque moyenne 390. II y eut done
entre Pepoque la plus courte et la plus

longue un intervalle de 97 jours.

Sur plusieurs fermes tres-bien conduites
en Angleterre, tout Pouvrage se fait avec
das juments et des boBufs. Parmi les ju-

ments on fait couvrir toutes celles qui y
sont propres, et Pon compte, terme moyen,
que sur trois il y en a deux qui sauvent
leurs poulins, de sorte qu^on compte un ac-

cident sur trois. Un travail modere pen-
dant la gestation, bien loin d'etre dange-
reux, est utile en ce qu'il permet a la ju-

ment de porter plus aisement, et on pent le

continuer jusqu'a la veille qu'elle pouline.

On doit donner du grain a la jument
quelques jours avant de sevrer les poulins

et continuer ainsi apres, parce cela con-

tribue a faire tarir le lait ; et si elle est en-

core pleine, cela la fortifie et fait qu'elle

n'avorte pas. On doit pourtant faire atten-

tion a ce qu'elle ait le corps ouvert, et k

cet effet on lui donne une boite de son le

soirjusqu'a ce qu'elle se trouve en bon 6tat.
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SiGNE D'UN BON CHEVAL DE CAROSSE.

S'il est neccssairc que cc chcval soit bien

form6 par derricirc pour avoir dc la force

ct pour so lancer, il C'rt encore plus impor-

tant qu'il le soit de devant ; et dans cctte

csp^ce de chevaux Ics parties post6rieures

sent en quelque raani^re secondaires aux

parties de devant, parce que la surete IVm-
porte sur la c61erit6. La t^te dii clieval

de carosse doit etre mince et bien plac^e

sur un cou de due longueur et epaisseur

pour former un bon appui aux guides, et

cetto resistance a la main, qu'on sent avec

tant de plaisir et qui est si n6csssaire a

I'aivie et ala surety. Les 6paules devraient

^tre obliques et miisculeuses, mais non pe-

santes,et particuliercment lesjarrets liauts.

Les coudes devraient ^tre tournes plutot

en dehors qu'en dedans ; et les jambcs se

tenir droites et nullement tomber sous le

cheval, car c'est le signe d'un cheval qui

bronche. Les paturons ne devraient etre

ni trop obliques non plus, car c'est un signe

de faiblesse : ni trop droits, car cela fati-

gue le cheval et est desagreable an cava-

lier. La carcasse devrait 6tre ronde, au-

trement le cheval sera flasque et faible
;

les reins droits, vastes, a bonnes cotes, les

cuisses fortes ; et quoique, ce soit un d6-

faut dans un cheval d'avoir les jarrets tour-

nes en dedans, c'est souvent le signe d'un

bon trotteur.

Plus grandc moyen.s6chcr.du jour,12.8

La plus grande s6cheresse, 26

Rayonnement.

Plus grande moyen.force du soleil,28.1

La plus grande force, 47

Moyon froid du rayonn. terrestre, 6.2

Le })lus grand froid, 14?

La quantity moyenne de pluie, 1.786 p.

La moyenne d'evaporation, 2.290 p.

M. Howard,ayant fait avec attention unc

comparaison d'une longue serie d'observa-

tions, est d'opinion qu'un printemps humi-

de annonce un temps sec pour la moisson

suivante ; il y a, proportion gardee, six

nuits froides dans ce mois.

La plus grnndc depression de la tempe-

rature dans chaque mois, a lieu, toutes les

autrcs circonstances etant les memos, un
peu avant le lever du soleil. H.

EEMARQUES
Sur Vatmosphere de Londres, pour le mois

d^avrilf d^apres un grand nombre d^obser-

vations,

Barometre, Thermometre.

Med. max. 29.881 Medium, 49.9

Maximum, 30.540 Maximum, 74

Minimun, 29.200 Minimun, 29

Tableau des vents,

Jours.Pt.de la rosee. Jours. Pt.ros6e.

N. 2i 40 S. 2| 47
N. E. 3i 40.5 S. O. 4 45

E. 3 45 O. 5^ 44,

S. E. 3i 49 N. 0. 5i 42

Hygromitre*

Medium point de la rosee

^

43.5

Maximum, 58

Minimun, 27
La moyenne s^cheress©, 6.4

SUITE DE LA PAGE 176*

Premiers arrivages venant de mer, au port

de Quebec, pour les ann6es suivantes.

1760 9 mai. H. M. S. Leostoff, capitaine

Dean.
1765 16 mai. Sloop Apthorp, capt. — de

Glasgow et de Belfast.

1766 29 mai. Sloop Elizabeth, venant de

Boston.

1767 6 mai. Sloop Fanny et Jeimy, ve-

nant de Boston.

1771 12 mai. Brick Pitt, capt. Palmer, en

six semaines, de Londres.

1772 13 mai. Briguntine Canadian, capt.

Abbot, venant de Londres.

1773 20 mai. Vaisscau Canadian, capt.

Abbot, venant de Londres.

1777 5 mai. Vaisseau de transport gene-

ral Conwayjvenant de Newfoundland.

1786 14 mai. Vaisseau Integrity, venant

de Powns.
1787 11 mai. H. M. 'S. Thistle, venu

d'Halifax en 11 jours. '

1789 14 mai. Vaisseau Achilles,capitaine

Pile, venant de Liverpool.

Ce tableau fait voir que, durant les an-

nees precedentcs, aucun bateau n'arriva

d'outre-mer au port de Quebec avant le 5

mai, et que le plus tard que la navigation

fut ouverte pour ces vaisseaux fut le 29

mai. A. H. L.
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(^Pour le Journal <VAgriculture.)

L I S T E

hDc quelques plantes et arbres d^orntmtnt

tires, dam le principe, de VAmerique Sep,

tentrionale*

Du Canada—Le Dirca des marais, bois-

ciiir, les fr^nes du Canada a feuilles de
noyer, a feuilles sumac, de sureau, de
lentisque, a petites feuilles, a feuilles ron-

del, et fruits larges ; la monarde fistuleuse

(1) ; le lis du Canada ; la verge d'or du Ca-
nada ; le rudbeckia lacinie (2) ; le ch^vre-

feuille de Goldie ; le dierville jaune ; le

sureau du Canada ; le cornouiller du Can.

;

le menisperme du Canada ; la sanguinaire

du Canada ; la fumeterre fongueuse ; la

fumeterre du Canada ; le mille-pertuis en
pyramide ; le clavalier a feuilles de fr^ne,

fr^ne epineux ; la spiree a feuilles de
mille-pertuis ; la sarracenie a fleurs pour-

pres ; le cerisier nain ou du Canada ; Pali-

siei a epi, amelanchier du Canada ; le f6-

vier d'Amerique ; le bonduc ou chicot du
Canada ; le sainfoin du Canada ; le c61as-

tre grimpant (bourreau des arbres) ; le

peuplier a grandes dents ; le peuplier du
Canada ; le peuplier liard, grand baumier

;

le ch^ne rouge ; le thuya occidental ou du
Canada; le sapin du Canada, hemlock-
spruce des Anglais ; le sapin blanc du Ca-
nada, sapinette blanche.

De la Caroline, — L'amorpha fxuti-

queux ; le balisier flasque du Sua ; le ch6-
ne 6carlate ; le ch§ne a feuilles en lyre

;

le cypripdde pubescent (3) ,• le tup^lo a

feuilles anguleuses ; le laurier de Caroli-

ne ; le laurier sassafras ; I'ephemere a fleurs

roses ; le callicarpe d'Amerique j Pipomee
^carlate, jasmin rouge de I'Inde ; le can-
tua piquete ; la bignone catalpa ; le frfene

de la Caroline ; la liatris en 6pis ; l'hal6-

sia k quatre feuilles ; le leiophylle a feuil-

les de thym ; l'it6a a grappe ; le chevre-
feuille dioi'que ; 1© chdvre-feuille de Era-
ser

J
la symphorine a petites fleurs ; Para-

( 1

)

Fistuleux, cylindrique et creux com-
nie une flute.

(2) Lacinie, qui a des decoupures un
peu fines, comme la feuille de la vigne
ciouta.

(3) Pubescent, couvert d'un leger duvet.

lie 6pineuse, ou ang61ique 6pineuse ; la cl6*

niatite viorne ; la zanthorhize a feuilles de
persii ; le magnolier a grandes feuilles ; le

magnolier a feuilles en coeur ; le magno-
lier a grandes fleurs ; le magnolier auricu-

16 (1) ; le pavier rouge ou a fleurs rouges
;

le pavier jaune ; la baptisie ; le gordon k
feuilles glabres (2) ; la ketmie coccin^e ; le

d^cumaire sarmenteux ; le syringa a gran-
des fleurs ; la sarracenie rouge j le caly-

cant ; le houx commun j le fevier monos-
perme ; lupinus villosus ; la glycyne odo-

rante ; le robinier visqueux ; le robinier

rose ; le sumac glabre, vinaignier ; la

ptelea k trois feuilles, orme de Samarie,
orme a trois feuilles ; le houx a feuilles de
laurier ; la fothergille a feuilles d'aune

;

le plandre a feuilles d'orme ; le peuplier

baumier, tacamahaca ; le gal6cirier, ar-

bre a cire ; le pin a I'encens.

De la Virginie.— L'amaryllis de Virgi-

nie ; la bermudienne k petites fleurs ; la

pontederie k feuilles en coeur ; le Phytolac-
ca commun, raisin d'Amerique ; la gyro-
selle ; le dracocephale de Virginie ; la bi-

gnone de Virginie ; la bignone i vrilles
;

I'apocyn gobe-mouohe ; la boltone a feuil-

les d'ast^res ; I'yucca filamenteux ; Pas-
clepiade incarnate ; le plaqueminier de
Virginie ; Pitea de Virginie ; la cacalie

odorante ; le chionanthe> jasmin ; la lobe-

lie cardinale ; la conyze de Virginie ; le

rudbecks pourpre ; le mitchella rampant

;

le ch6vre-feuille de Virginie ; le tulipier

;

Passiminier ; le menisperme ; le stewartia

a un style ; la napiee lisse ; la sildne
;

Pliydrangee ; le fusain toujours vert
;

Penothere k grandes fleurs ; le gaura bi-

sannuel ; le c6risier, rosacee ; le neflier

ergot-de-coq ; la glyeyne tub^reuse ; le ro-

binier faux acacia, blanc ; le polygala ;

le sumac amarante ; le noyer blanc ou
skori, terebinthacee ; le staphilier a feuil-

les ailees ; Phamamelis de Virginie ; le

micocoulier de Virginie ; le peuplier deVir-
ginie ; le bouleau merisier, odorant ; le

charme de Virginie ; le ch^ne ^carlate ; la

platane d'occident ; le genevrier cedre de
Virginie,cedre rouge.

—

A continuer, A.

(1) Auriculae, feuille qui a A sa base
deux lobes separes du disque.

(2) Glabre, feuille lisse, unie et sans

poil.
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Camparaison det Observations MHiorologiquei faitei au College de Ste, Ann* pour U mois

d^Avril, durant les six derm'ires annees {echelle de Fahrenheity

CO
Temperature! Vents. ]

4-)

o
o

7

7

9

2

4

3

20
13

18

19

23
18

a
s 'p.

^t OBSETIVATIONS,

< haute ^asse

14
5

23
18

11

2

Est Oues Variab. if
3 3

o -y

En 1844, ainsi que
cettc annee, la neige a
enti^rement disparu de-

puis le 7 au 14 de co

moi».

1848
1847
1846

1845
184
1844

64
59
71
77
82
73

18

11

5

14

4
16

11

10

18

10

16

8

4
2
6

i
3

9

1

5

5

3

1

2

4

3

4

I 6

1

1

1

3

3

J^Tombre de jours de pluie durant le mois d AvriL

Paris. Toronto. Montreal. Ste. Anne. La quantity de pluie tora-

b6e a Paris,durant le mois

d'avril, 6tait en 1816 de1804 19 jours. 1840 14 jours. 1833 13 jours. 1843 4 jours.

1805 17 " 1841 3 <* 1845 16 « 1844 3 " 66mm.enl821de68mm.en
1818 18 " 1842 8 " 1846 9 « 1845 4 " 1829 de 67mm.en 1833 de

1821 18 " 1843 7 " 1847 11 " 1846 2 " 64m.etcn 1837de 63mm.
1829 25 " 1844 10 " 1848 7 " 1847 1 " Laqnantite moyen.de pi.

1830 22 " 1845 11 « 1848 3 «* qui tombe aLondres durant

1833 29 « 1846 10 " le m^me mois, d'aprds un
1837 17 " 1847 8 «

1848 — «
grand nombre d'observ. est

de 1.786 pouce. L.

PRIX PES MARCHES.

Liverpool, 16 mai 1848.

Le ble-d'inde americain (blanc) est a

28c. et 30c. ; le jaune a 31c. et 32c. les

480 lbs. ; le gruau de ble-d'inde se vend
de 13c. k 13c. 8d. le quart ; le ble de 7c.

6d. k 8c. par 70 lbs. ; la fleur de 38c. a 40c.

par 280 lbs. j la fleur sure de 24c. a 25c.

par 196 lbs.

Montreali 31 mai 1848.

Le bl6 se vend de 5c. a 5c. 6d., I'avoine

d« 2c. a 2c. 9d., les pois de 4c. a 5c., les

patates de 4c. a 4c. 6d., les feveS de 6c. a

6c. 8d., le miel 6d., le bcEttf de 4d. a 7d.,

le lard de 3d. a 5d., le beurre frais de 9d.

a Ic, le beurre sale de 7^d. a 8^d., le fro-

mage de 6d. a 7d., le saindoux de fid. a 7d.,

le Sucre d'erable de 3d. k 4d., les ceufs frais

de 5d. a 6d., les vieux dindons de 10c. a

12c., les dindons jeunes de 5c. a 7c. 6d.,

les poules de 2c. 6d. a 3c., les perdrix de
lOd. a Ic, les tourtes de Ic. 6d. a 2c., les

oranges de 25c. a 27c. 6d. (par boite), la

fleur de 13c. k 14c. (le quintal).

Du ler. de juin 1846 au ler. juin 1847,

il y avail eu d'expedies de Montreal 2528
quarts d'alcalis, et du ler. juin 1847 au
ler. juin 1848,il y en a eu d'expedies 5545
quarts, donnant, pour 1848, une augmenta-
tion de 3017 quarts.

Au ler. juin 1847, il y avait a Montreal
2862 quarts d'alcalis, au ler. juin 1848, il

n'y en a que 1886, faisant en 1847 une di-

minution de 966 quarts.

AVIS.

LE CoMiTfi ExficuTiF de la Socifixfi

d'Agriculture du Bas-Canada don-

ne avis que I'AssEMBLfiE Trimestrielle

des Directeurs de cette Society aura lieu

MARDI PROCHAIN, le SIX de Juin cou-

RANT a ONZE HEURES du matin, aux

Bureaux de la Soci6te, No. 25, Rue Notre-

Dame, vis-a-vis rH6tel-de-Ville.

Far ordre,

Wm. EVANS,
5'. S. A. B. C.

Montreal, ler. juin 1848.
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McLaren, Murray Baie, Saguenay.

AKNONCES.

L. P. BOIVIN,
Coin des Rui:s

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,
Vis-d-vis Pancien Palais de Justice^

Mntreal.

OFFRE ses phis sinceres remerciments
a ses noirbreuses pratiques pour I'encourage-

ment liberal qu'il en a reQu, et profile de cette occa-

Bion pour les informer qu'il a transporte son Maga-
sin a I'endroit ci-dessus, ou il espere rencontrer le

meme encouragement dont on I'a honors jusqu'a pre-

sent.

Son Assortiment de Bijouterie consiste en

:

Monlres en Or. en Argent, a Patentes et a Cylindie,

pour Dames et Messieurs,
Chaines de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, Rubans, Chaines courtes en Or et

Acier pour Montres.
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epinglettes de gout en grande variete.

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes er. Argent,
Ornernents de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille, en Perle, en Email,
Boitcs a ('artes en Argent, en Nacre et en Ecaille,
Bourses en Soie, avec ornernents en Acier,
Ridicules de Dames, en Acier,
Lunettes en Or, Argent, Aciei «t Ecaille,
Boites pour do de Fantaisie,

Pendules de diverscs enpeces,

Coutellerie fine, etc., etc., etc.

AUSSI,
Lanternes pour passages, Traniparcnts pour chassis,
Miroirs assortis, Paniers frangais de Fantaisie, une
grande variete de Tapisscrie, Parfumerie fran9aise et

nnglaise, Cannes assorties, Chapelets, Medaiiles et

Crucifix en arg-ent et en metal, et une grande vari6t(5
d'objets dans sa ligne ct d'obgcts de Fantaisie.

Montreal, mars 1S48.

MELANGES RELIGIEUX.

CE journal se public le mardi et le ven--

DREDi ; il est Religieux, Politique,Com-
mercial et Litteraire ; il contient toujours

les nouvoiles les plus r6centes tant du Ca-
nada que des pays etrangers. C'est aussi

mi journal d'annonces ; le taux de ccHes-

ci est le meme que cclui des autrcs jour-

naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisses du Bas-
Canada, il doit done etre recherche pour
les annonces.—Le prix du journal est de
VmOT CHELIJVS par annee, payables
d'avance, frais de poste a part.—On s'abon-

ne a

Montreal, chez MM. Fabre & Cie.

Quebec, chez M. D, Martineau, Ptre.

Trois-Rivieres, chez Val. Guillet, Ecr,
Ste. Anne Lapocatidre chez M. F. Pilote,

Ptre., au college.

Montreal, ler. mars 1848.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 .pages de ma-
tieres.

Le prix de la souscription est par annee

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sent 4 part.

On ne s'abonne pas pour moins d'un an.

La souscription doit ^tre pa^'^e dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
CINQ CHEXiNS, CO ser3, UN CHELiN de plus

par chaque mois de retard. - .

Les souscriptions doiVent 6tre'.adi;0ss6es

au " Secretaire de la Societe d'Agricultu-
re du Bas-Canada."

Toutes communications, lcttres,'6;tc.,des-

tine es au Journal Fran^ais d'Agriculture,

doivent ^tre adressees (franches de port),

a I'Editeur du Journal d'Agriculture
(partie fran^aise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELAJ^GES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignomie ct St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
Impjiimeur.
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LES VACHES LAITIERES.

On a dcs vaches a lait pour la maiiii-

iacturc du bcurre et dii froinage, pour cn-

graisser les veaux ])our le bouclicr et pour

I'usage immediat du lait. Lbrsque le bcur-

re et le fromage sent les objets principaux,

de telles vaches devraient toujours etre

clioisies, qui sout conuues pour douner le

meilleur lait et la meilleure cr6me, en
grande quantite, quelle que soit d'ailleurs

leur race. Mais le poids du beurre, qu'on
fait d'un nombre donue de vaches, doit

toujours dependre d'une variete de circons-

tances,par exemple, la grandeur et la bon-
te de I'aniraal, I'espece et la quantite de
la liourriture, et la distance du temps de
vdler. Quant a la premiere^ il est a peine
necessaire de remarquer qu'une grande
vache donnera generalement une plus

grande quantite de lait pendant un ou deux
mois apres qu'elle a v61e qu'une petite

;

cependant des vaches d'une taille egale
different quant a la quantite de lait pro-

duite par chacune d'ellcs ; le laitier doit

done s'attaclier particulierement aux va-
ches qui non seulement donncnt abondam-
ment du lait, mais dont le lait par une ri-

cliesse particuliere a elle, produit le plus de
cr^me ; et si la vache manque de I'une
ou de I'autre de ces qualites, on doit s'cn

defaire et la remplacer par une autre qui
est meilleure a cet egard. Quant au second
chef, I'espece et la quantite de nourriture,
ceux qui desirent faire des profits avec
leur laiterie, doivent se procurer du foin

d'une qualite superieure, pour le leur dou-
ner au cosur de rhiver,et cela a un degre illi-

mite, pour qu'elles puissent manger jusqu'a
ce qu'elles soient pleinement satisfaites.

Le profit dcs vaches laitidres depend
bcancoup de la bonte du paturage et de
celle de la race. Les vallees de Buckin-
ghamshire et d'Oxfordshire produisent, dit-

on, le beurre le plus doiix de TAngleterre
j

et quoique I'herbe sur d'autres terrcs puis-

se 6tre 6galement abondante, la vache de
la m6me race et la cr^me en egale abon-
dance, on a pourtanttrovve une preference

decidee en favour des vaches nourries dans
les vallees ; car, commc un animal a Pen-
grais profitera plus sur des terrcs riches que
sur les dcrni^res, ainsi les vaches donne-
ront plus de lait et ftelui-ci d'une qualit6

plus nutritive, si elles sent pacagees dans
des prairies fertiles plutot que daas celles

qui sent d'une qualite inferieure. On doit

bien prendre garde do je pas surcharger
les patu rages d'animaiix. Les vaches k

lait devraient toujours avoir abondance
d'une herbe epaisse, courte et fine. En
Angleterre on a observe que I'herbe trop

avancee donne un go^"" ranee au froma^^e

et au beurre, c'est pourquoi on l'6vite.

Les vaches doivent toujours etre tenues
en bon etat, car lorsqu'une fois on les laisse

trop raaigrir, surtout en hiver, il est impos-
sible qu'elles puissent donner une grande
quantite de lait, en les mettant en bon etat

pendant I'ete. Si les vaches sent maigres
lorsqu'elles velent, aucun traitement pos-

terieur ne saurait les rendre capables de
donner du lait en proportion de ce qu'elles

auraient donne, si }• nidant 1' hiver elles

avaient 6t6 en bon etat. On doit done
donner de la nourriture la plus nutritive

et la plus succulente en proportion conve-
nable pendant les mois froids et incle-

ments, et les animaux doivent 6tre tonus
chauds et bien fournis d'eau pure. Si
les vaches sent en bon etat, on pent les

trair<? pen de temps apres qu'elles out v6-
16, c'est-a-dire uu mois ou deux au plus. Si
I'on s'attend que les vaches velent bientot,

on doit les loger pendant la nuit dans uno
etable separee et assez graude, pendant
une semaine au moins avant qu'elles ne
v61ent, parce qu'on sauvera par la peut-
6tre la vie du vcau et de la mere.
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Une vache k lait est h la flenr de son

age a 4? ou 5 ans, et continncra une boniio

laiti^re jiisqn'a 10 et quelquefois plus tard
;

mais cela d6pend beaiicoiip de la co^.istitii-

tion de I'animal. On ne doit pas garder les

vaches plus longtemps qu'elles ne donnent
des retours profitables en raison de la nour-

riture qu'elles consomment. Les grandes

vaches donneront beaucoup de lait dans

des paturages ou elles trouvent de I'hcrbe

en abondance, mais comnie elles exigent

une plus ample provision qu'elles n'en

trouveraient sur la generalite des fermes
en Canada, il.parait que des fermiers dont

les terres ne sont pas dans I'etat de la plus

grande fertilite, ne devraient pas en tenir

;

car avec un traitement ordinaire une petite

vachc donnera plus de profit qu'une gran-

de, qui, 6tant en Angleterre m6me bonne
seuiement sur les meilleures terres et dans
les plus riches paturages, mourraicnt de
faim, ou une vache canadienne^rouvera
une nourriture abondante.

Ceux qui desirent tirer le plus grand
profit des vaches, soit en . nourrissant des
veaux, ou en vendant le laL% ou comme
laitiers pres des villes, doivent toujours

avoir un taurean aveo le troupeau. Les
taureaux ne doivent jamais etre gardees
au-dela de Page de 5 a 6 ans ; apres cette

6poque, iis contractent aisement des dis-

positions vicieuses et deviennent intraita-

bles. Toutes les fois que cela arrive, on
doit les chatrer immediatement et les met-
tre a I'engrais. Dans le voisinagedesvilles
on peut nourrir les vaches a lait avec les

grains des brasseries et des distilleries, en
raison d'un minot a un minot et demi par
jour. En melant ces grains avec de la

dreche ou de la recoupe, k la proportion de
deux gallons grains avec un gallon de son,

on suivra une bonne methode. Trois gal-
lons de ce m61ange humecte avec de i'cau
chaude, feront un bon repas pour une va-
che, et en lui en donnant deux ou trois par
jour, elle sera sufRsamment nourrie. On
trouvefa profitable de m61er au grain de
la paille ou du foin hache, et si on pouvait
soumettre Pune ou Pautre a Paction de la
vapeur avant de la m^ler au grain, la nour-
riture serait encore superieure. Lorsqu'on
donne des ponimes de terre on devrait les
cuire. Les pomnies de terre sont plus uti-
les pour engraisser .les be^tiaux que pour

les vaehes a lait. A celles-ci les earottes

oil les betteraves conviennent tres-bien, et

on peut les donner aux vaches en raison

d'un minot par jour, avec un repas de grain?;

ou de son a midi. Avec*une quantite sut-

fisante de bon foin cette nourriture produi-

ra du lait en abondance, pourvu que les

vaches soient d'une bonne esp^ce. Du
son, de Pavoine, de I'orge ou du bl6-d'inde

moulus mais non bluttes peuvent rempla-
cer les grains si on ne peut pas bien se les

procurer. Trois gallons de son ou uu gal-

lon et demi de farine non bluttes suffiront

a une vache par jour, si on les met en boite

avec de Peau chaude. On en aura ime
meilleure creme que des grains. Des fer-

miers h une distance de la ville n'ont pas

besoin de nourrir leurs animaux de cetto

maniere. Les agrains, la paille hachee,
les pommes de terre, les carottes feront

une nourriture suflisantes pour leurs ani-

maux, si leur traitement est judieieux, et

s'ils font cuire ce grain inferieur, cette pail-

le, etc., qui peuvent etre nieles avec de la

paille ou du foin hache. Dans toutes les

situations il est n6cessaire que les vaches
soient tenues chaudes et propres, et r6gu-

lidrement soignees quant a leurs repas, a

la traite, etc. Les fermiers doivent tacher

d'envoycr les vaches en printemps dans le

paturage en bon etat, afin qu'elles puissent

bien purtir, car si les vaches ne sont pas

en bon 6tat lorsqu'on les met en paturage,

elles seront longtemps sans donner beau-
coup de lait.

CIIEVAL DE FERME.
II n'y a pas de pratique uniforms pour

determiner Page dans lequcl on doit faire

couvrir les juments ; mais ce serait uno
pratique pen avantageuse que de le per-

mettre pendant qu'elles sont elles-m^mes

dans un etat pen 6tabli, et qu'elles exigent

toute la nourriture que peuvent leur don-

ner leurs aliments, pour qu'elles atteignent

la grandeur ordinaire a leur race. On
croit pour cette raison qu'il est avantageux
de ne pas se servir d'un 6talon qui n'ait

ses quatre ans, ni d'une jument qui n'ait

ses*cinq ans accomplis. Si c'est la meil-

leure methode d'obtenir des animaux, et

je suis sur qu'elle Pest, quelle difference

n'y a~t-il pas entre elle et la pratique oi--
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dinairo en Canada, oii touto sortes d'ani-

maiix, bons, mauvais ct m6diocrcs sont

laisses i t'al)aiidoii et se propagcant H tout

age t II n'est pas surprcnant quo iios chc-

vaux, nos bjites i corncs, nos nioutons airisi

Iraites, degenerciit, et tant qii'on n'adop-

tera pas uii iiieillcur systdme, nos animaux
n'atteindront jamais line perfection profi-

table. Actucllemcnt il est a peine possible

de laisscr sortir Ics juments de r6ciirie pen-

dant Tete, sans qn'ellcs nc soient couvertcs

par quelque poulin ou chcval inferieur du
voisinage. Les antres animaux sont en
general egalement expos6s, parce que les

clotures ne suffisent pas pour les gardcr

suparenient, surtout les 6talons et les tau-

raux. On doit regrctter qu'il faille dcs

dispositions legislatives pour arreter des

pratiques qui e videmment sont si desavan-
tageuses a I'avanccment de rugriculture

;

et sans quelque loi severe pour remedicr a

ce qu'on pent nommcr un mal non qiialijie,

I'amelioration profitable do nos animaux
importes ou natifs sera impossible. Je dis

que c'est un mal non qualific, pafco qu'il

reduit la valeur et I'utilite de tons nos ani-

maux domestiques, et par consequent le

gros rctour de Pagriculturc, sans produire

un bien quelconquc.
Trois mojs avant dc so servir dc l'6talon,

on doit le nourrir de bonne avoine de pois,

de f^ves ou de grain grossier et d'un pen
de foin, avec une bonne quantite de paillu

de ble ; on doit Txabreuvef regulierement,
et le mener promener longtemps tons les

jours, mais ne pas le trop echaufibr. De 12

a 20 juments est un nombre suflisant pour
un etalon par saison ; mais les opinions sur

ce chef sont differentcs.

Les poulins sevres devraient 6tre nourris

de bon foin tendre, et d'unc petite quantite
d'avoine, dc ble-d'inde, par jour en hiver,

et se trouver dans un bon pacagc Fete
suivant. Le second hiver ils ont besoin

d'abondance de bon foin, et les carottes se-

raient un excellent substitut de Pavoine.

La castration est ordinalromcnt faite en
Angleterre des que le poulin a 12 mois, et

en Canada on no devrait pas la differer

plus longtemps. II n'est pas necessaire de
decrire reparation, parco qu'ello est tou-

jours faite par un m6decin voterinaire.

Dresser un clieval k la sclle ou ii la char-

nie est un objet assez d61ica* : pour Tun ct

I'autrc la douceur et la patience sont les

meilleurs moyens.Le cheval observe bien,il

s'atfache beaucoup a son maitre, mais son
rcssentiment est 6galement fort. Traitez-

le avec douceur, il sera doux ; soyez sev<i-

re et vous manquerez voire but, il sera in-

traitable. Du moment que le poulin est

sevri& il devrait 6tre accoutumc au licou, a

ctre frotte avec de la paillo et ^ 6tre atta-

che de temps en temps ; mais la pcrsonnc
qui le soigne devrait faire cela, et jamais
des gar9ons, qui probablemcnt le vexeront
et lui enscjgneront des tours, ni des gens
prompts, de mauvaise humeur, qui le mal-
traiteront facilement. Le poulin s'accou-

turaera facilement do cette manierc a se

faire manier, et causera consequemment
bien moins de trouble, que si on Tavait
d'abord neglig6. On doit promener les pou-

lins et les accoutumer k obeir a la bride

pour tourner et s'arreter, ce qu'ils apprcn-
dront bien vite. Lorsqu'on leur met d'a-

bors le harnais, on doit bien pr?ndre garde
de ne pas les fouetter ou de les forcer, ou
d'user d'aucune violence, mais de les faire

marcher tranquillement, jusqu'a ce qu'i's

soient accoutumes au trait. Les chevaux
canadiens so font remarquer par leur dou-
ceur et leur docilite, et ils se font bien
plus vite p.u trait que les chevaux anglais.

L'entretion des chevaux est une des
parties les pins mxaterielJes des d6penscs do
la fermc. C'est pourquoi quelqnes obser-

vations a cet egard peuvent interesser, sur-

tout commc elles menent au calcul de leur

valeur, comrae animaux de travail, com-
pares aux bcBufs.

Quoiqu'il y ait diCerentes raethodcs de
les tenir dans recuric, elles ne varient pas
tant que dans les lies Britanniques. On
ne pent pas exactcmcnt eval'^er la depense.
Ccpendant pour nn cheval de ferme bien
nourri on pout assez coirectement cstimer
la consoramation d'avoine, de foin ct d'au-

tres aliments. Quoique le fermier produi-

se lui-m6me la nourriture de ses chevaux,
cos aliments lui valent ce qu'on en paie-

rait au marche, deduction faite de la voi-

turc et dc la vente, ou ce qu'ils lui produi-

raicnt en les donnant a d'autres animaux.
Le foin doit toujours valoir quatre piastres

les cent bottcs, etl'avoine un cliclin le mi-
not. II a souvent 6t6 et sera encore k i'a-

venif du doubjo de ce prix. Les pommps

II
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de terre valent depuis six i dix penoes (20

sols), et peut-6trc plus ; les carottes auront

le m^mc prix sur la terre pour nourrir les

autres bestiaux ou des cochons. Selon ces

prix on pent facilement 6tablir le cout de

Pentretien des chevaux.

Des chevaux bien nourris en Angleterre

consument jusqu'a 80 rainots d'avoine, de

Winchester avec 16 minots de fdves par

an, et 21 livres de foin sec i)ar jour en hi-

ver, et de la nourriture verte pendant

quatre raois de i'ete. En Canada on de-

vrait tenir les chevaux dans I'ecuric sur du

foin pendant 8 mois
;
pendant les antres

quatre mois on leur donnera de la nourri-

ture verte ou on les mettra en pacage.

Un cheval de ferme consommera journel-

lement depuis une botte a une botte et de-

mie de foin et souvent plus ; et deux mi-

nots d'avoine par semaine ne sera pas trop

pour un cheval qui travaille toujours. On
pent occasionnellement substituer des ca-

lottes ou des pommes de terre a I'avoine.

Done un cheval coutera annuellement pour

son entretien, aux plus bas prix de la nour-

riture sur la ferme, y compris le pacage
ou la nourriture dans I'ecurie pendant les

4} mois de l'et6 et le compte du forgeron,

entre JGIO k £11 cours de la province. Si

la nourriture du cheval se vend a un plus

haut prix, la d^pense augmentera en pro-

portion. On pent occasionnellement subs-

tituer le pesat au foin, mais cela ne redui-

ra pas de beaucoup cette Evaluation.

Dans le comt6 de Kent en Angleterre on
nourrit souvent les chevaux exclusivement
avec de la paille hachee en petits mor-
ceaux et de I'avoine non battue, qu'on leur

donne dans la creche ; on estime que les

gerbes d'avoine produisent par semaine
prds de sept minots de grain pour un atte-

lage de quatre chevaux, ou,si on donne le

gran pur, quatre minots d'avoine et deux
de fSves. Quelques fermiers donnent qua-
tre quintaux de son par semaine a quatre
chevaux, ct iis y ajoutent de la paille ha-
chee, mel6e a une petite portion de foin de
sain-foin Egalcment hachee, sans aucun
grain. Dans le midi de I'Europe et parti-

culierement en Espagne, ou I'on 61dve
beaucoup de beaux chevaux, on ne connait
g6n6ralement pas le foin, et les chevaux
sont nourris avec de la paille dont une par-

tie seulement est hach6e, et dc I'orge. La

fa^on de donner aux chevaux au moins une
fois par semaine, si on leur accorde du
grain, une boite de son, est excellente, et

tient le corps en bon Etat.

n n'est pas n^cessaire de soigner les

chevaux de ferme comme ceux de chasse
;

la frequente application de i'etrille en hi-

ver est d^savantageuse aux chevaux qui

servent constamment a un ouvrage lent ou
qui restent pendant plusicurs heures au
march6, exposes a toute sorte de temps, car
elle leur enlevera trop du long poil que la

nature leur a donne comme une protection

contre I'inclemence des saisons ; mais cette

raison n'exclut pas la proprete necessaire.

II est bon d'huiler et de boucher le sabot

de temps a autre ; ct c'est une economie
mal comprise de no pas les faire ferrer

assez frequemment. Les 6curies doivent

non seulement ^tre propres mais bien
aerees ; car les chevaux n'aiment pas la

mauvaise odeur. Dans ce pays, les che-

vaux canadiens ne sont pas sujets a cette

maladie obstinee, I'enfiure des jambes, qui

est si malencontreuse aux chevaux des lies

Britanniques. La morve est une autre

maladie tr^s-fatale aux chevaux de la

Grande-Bretagne, qui, je crois, n'est pas

connue ici»

QUESTIONS AGRICOLES.

Question. Pour la plantation des pom-
mes de terre, ne serait-ce pas un bon pre-

cede de faire marcher trois charrues I'une

a cote de I'autre, et de planter dans la troi-

sieme raie que suivrait toujours I'ouvriere 1

n'y aurait-il pas economie de main d'ojii-

vre et de temps ]

RtPONSE. Je ne crois pas que cette m6-
thode puisse presenter une grande Econo-

mie de main d'ceuvre, et les labours, dans
lesquels on Etablit plusieurs charrues qui
se suivent, presentent toujours de la perte

de temps, non-seulement parce qu'un acci-

dent quelconque qui force une des char-

rues de s'arreter, les arrete toutes, mais
aussi parce que plusieurs attelages ne mar-
chant jamais d'un pas egalement uniforme,

ceux qui pourraient aller plus vite sont ne-

cessairement forces de se rEgler sur les au-

tres ; en sorte que le travail que I'on fait

dans la journEe se trouve dans les limites
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fix6es par I'attelago le plus lent do la trou-

pe.

Q. Qiielques personnes pr6tendcnt quo
le platre cru fait plus d'elFct que le pl&tro

qui a et6 cuit.

R. Dans quelques pays, on est persua-
de quo le platre a besoin d'etre cuit pour
produire de bons efibts, comme amend e-

ment. Ailleurs, on croit au contraire qu'il

est preferable de I'employer cru ; dcs ex-
periences qui ne pcuvent laisser aucun
doute sur cette question, prouvent qu'il est

entidrement indifferent de I'employer dans
I'un ou dans I'autre etat. Les vieux platres,

r^duits en poudre, produisent encore le

m^me effet. Si I'on fait cuire le platre

avant de le passer au moulin, ce ne doit

6tre que pour en faciliter la pulverisation.

Q. Lorsqu'on est pr^s d\m grand cours
d'eau pour arroser une grande etendue de
terrain, et qu'il se rencontre des sols de di-

verses natures, par quel terrain commen-
cera-t-on I'amelioration 1

R. En general, c'est dans les sols les

plus legers et les plus maigres, que I'intro-

duction de I'eau produit les effets les plus

remarquablcs. C'est done par ceux-la qu'il

est sage de commencer, lorsqu'on en a la

possibilite.

Q. Pour engraisser des cochons, ne se-

rait-il pas avantageux de leur faire subir

le memo traitement qu'aux bcEufs i I'en-

grais, en les tenant chauderaent.

R. L'analogie doit le faire pr^sumer
;

cependant I'usage general dans cette par-

tie de la France, est de tenir les pores que
I'on engraisse dans des logos plac6os sous

des hangars ; les cultivateurs s'accordent

unanimement a dire que ces animaux s'en-

graissent d'autant plus promptement que la

temperature est plus froide, et que I'epo-

que dcs gel6cs est celle oii I'engraisscment
se fait avec le plus de succes. II reste en-

core a resoudre cette question. par des faits

nombreux et bien observes.

Q. Les Anglais pretendent, dit un au-

teur, qu'il faut semer plus de feves dans
un terrain leger et sec, que dans un sol fort

et humide.

R. Cette observation est fondee, parce
que la feve prenant pins de developpemcnt
dans le dernier cas, chaquc pied occupera
plus d'espace.

Q. Est-il vrai, comme lo prfetendent

quelques agriculteurs, que le raais arros6
est d'une qualiie inferieure a celui qui n'est

pas arrest I

R. L'analogie doit le faire pr6sumcr
;

car il est bien connu que dans les saisons
tr^s-humides, les grains en general, et sur-
tout le mais, sont de quality inferieure,
contiennent moins de substance nutritive
lorsque la saison a 6te s^che.

Q. Avez-vous deja essay6 de m^ler de
I'ail parmi la semence de lin, pour le pre-
server des pucerons ?

R. Non
J
je n'en aijamais entendu par-

lor.

Q. Est-il plus avantageux de ne donner
le premier labour de jachere dans les

terres fortes qu'au printemps plutot qu'a
I'automne, surtout lorsque ces tarres sont
humides ou couvertes de neige 1

R. Le labour d'automne sur les terres

argileuses est en general fort utile ; ce-
pendant, il est vrai de dire que, dans cer-

taines terres de cette nature, le labour du
printemps devient plus difficile apres un
labour execute en automne, que s'il n'en
eut pas ete donn6.

Q. On craint generalement dans la

vallee d' Yorck, que la chaux nuit plus aux
pr6s qu'elle ne leur est utile, surtout dans
les terres froides et tenaces.

R. Cette assertion est fort etonnante.
r.es pr6s de cette nature sont precisement
ceux sur lesquels la chaux produit les meil-

leurs eiTets, pourvu qu'ils aient 6te preala-

blement bien saignes et egouttes.

Q. Un auteur dit que, dans la fermen-
tation des tas de fumier, c'est une faute de
faire monter le chariot sur le tas ; il pre-

tend que cela retarde la fermentation.

R, Les tas de fumier foules par la

marche des voitures fermentent plus len-

tement que lorsque la masse en est moins
tassee. Ce seraitdonc une faute de faire

passer les voitures sar le tas, lorsqu'on de-

sire obtenir une fermentation prompte

;

mais lorsqu'on a inter6t a la retarder, par

exemple, lorsqu'on destine le fumier qui

ne doit pas etre immediatement employe
a un usage pour lequel le fumier pailleux

est preferable, cette pratique est au con-

traire bonne j mais elle est toujcurs tr^s-

fatigante pour les animaux de traits, et on
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jn6nage beauconp coux-ci en faisant dt-

oharger le furaici a c6te cbi tas pour Ic

fairo ensnite jetcr dessiis d bras.

Q. Les fermiers les plus entendus de
Glocciter donuent un hersage aprds avoir

sarcle leura bles ; ils preteiident que la

herse donne de Pair aux racines des plan-

tes, et d6i?age les mauvaises herbes que
les pieds des sarcleurs ont renfoncees dans
Ja terre. Que pensez-vous de cette prati-

que?
R. Cette ra6thode paralt bien raison-

Tihe, et la pratique doit 6tre fort utile.

Q. Lorsque I'on donne des choux a une
vache, quelle quantit6 de ces 16gumes
convient-il de leur donner ?

R. Relativement a la quality du lait,

il est important de ne faire entrer les choux
que pour une portion de la nourriture des
vaches, par exemple, moiti6 ou de 60 a 100
livres, selon la taille de Panimal, et le resto

en fourrage sec.

Q. Eat-il vrai que les b6tes a laines pre-

fi^rent toujours au trefle incarnat, soit en
vert, soit sec, les auties esp^ces de trefle,

et qu'il procure pen de lait aux vaches.

R. Le trifle incarnat seche en loin

forme un fourrage inferieur a celui des au-

tres plantes de la ratme famille ; niais en
vert, j*ai toujours vu les animaux de toute

espece le manger aveo avidit6 et cette

nourriture leur 6tre trds-profitable.

Q. M. Launois, Le trifle exige-t-il un
sol d'une grande profondeur 1

R. Quatre a cinq pouces su^sent, a la

rigueur ; cependant il vient plus beau,
lorsque la couche a huit d dix pouces de
profondeur.

Q. M. Launois, Dans quelques en-

dsroits, on s6me le bl6 en deux fois ; la pre-

miere avant le labour, la seconde sur le

labour, puis on herse. Que pensez-vous de
cette methode?

R. C'e&t une methode pratiqu6e dans
heaiieoup do localites ; mais il me semble
que Tune des deux mani^res doit 6tre pre-
ferable dans des circonstauces donn6es.
Le motif de cette pratique ue peut {?tre

que I'incertitudo sur la preference que
in6rite Fun ou I'autre proc6de ; et il vau-
drait mieux faiie des observations pour le

reconnait/e que de les sni\ie simultane-

Q. Les vesces sont-elles coutraires aux
moutons d' 61eves, ct sculement propres k

ceux que I'on destine a Pengrais, comnro
ie dit un autcur ?

R. Les vesces en vert ou en foin sent

une excellente nourriture pour les b^tes k

\ laine dans tons les cas, avec les precau-

!
tions necessaircs pour 6viter Penfiure,

;
lorsqu'on les donne en vert.

I Q. L'agriculteur qui se livre a Peduca-

I

tion du betajl a cornes, doit-il separer le

I veau de sa mere au moment de sa nais-

I

sanco, ou bien doit-il le laisser tetter t A
' quel age doit-il lesevrer, et comment cette

transition du lait a une autre nourriture

doit-3ile s'clfectuer? Quelle serait aussi
1*6 1 oque la plus favorable pour la monte 1

V\,. La methode la plus avantageuse
est de separer le veau de la mdre au mo-

;
ment de la naissance. On sdvre a six se-

1 maines ou deux mois, en diminuant gra-

duellement le lait, et le rempla^ant par

j

d'autres nourritures, et principalement par
; dcs nourritures vertes. L'epoque la plus

j
convenable pour la monte est celle qui
donnera le veau en fevrier ou mars, parce
que le veau trouvera, dans sa premidre
jeunesse, da Pherbe verte et tendre.

Q. La grande chaleur pendant P6t6
n'est-elle pas nuisibie a la laine des meri-
nos qui restent enfermes dans la bergerie ?

R. La grande chaleur nuit plut6t a la

sant6 du mouton qu'a la qualite de la laine.

Q. Le gland ne pourrait-il pas rempla-
cer Pavoine pour la nourriture des bceufs ?

R. Le gland s'emploie a cet usage dans
la Haute-Marne, mais cette recoite est tr^s-

I»recaire ; ce n'est done pas une ressource

sur laquelle on puisse compter.

Q. Quel est le sol le plus convenable
pour la culture de la garance 1

R. Un sol sablonneux, trcs-meuble, ri-

che et profond.

Q. Si Pon trouvait a acheter des r6si-

dus de betteraves, a quel prix pourrait-on

les payer pour qu'ils offrLbSent un ben6fice 1

R. Le r6sidu a a tres-peu pres la meme
valeur nutritive que la betterave entidre, a

poids egal.

Q. La chicoree, comjne fourrage, dit

un auteur, quoique tres-saine, est telle-

ment inf6rieure, en quantit^^ de produit, k
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presquc toutes celles que I'on cultivo, et il

est eusuito si dillicilc d'cn debariasser le

sol oil eile a v6get6, que, bieii loiii d'en

recommauder la culture, il exhorterait,

lout au contrairc, Ics cultivateurs a decla-

rer la guene a cettc plantc, et a chcrcher

a la bannir de Icurs terres.

R. La cliicor6e est d'un produit tr^s-

abondant comme fourrage vert, et ne pr6-

sente aucuue difiiculte pour en debarras-

ssr le sol : de bons labours suffisent pour

cela.

Q. Un auteur dit que nuUe r^colte sar-

cl6c d -Pexception desfeves, nc reussira, si,

avant de la semer, on n'a donne au sol dcs

cultures sujSisantes pour le diviser parfaite-

ment.

R. II est certain que les f6ves sont, de
toutes les recoltes sarclees, celles qui of-

frent le plus de chances de succes dans un
sol qui n'est pas parfaitement ameubli

;

cependant, pour cette recolte aussi, le pro-

duit sera d'autant plus abondant, que le

terrain aura etc mieux prepare par les la-

bours et I'ameublissement du sol.

Q. Jusqu'a quelle 6poque de sa crois-

sance une cereale peut-elle etre coupee ou
paturee, pour Id, laisser repousser, et en ti-

rer une recolte 1

R. On peut, k la rigueur, couper ou
faire paturer une cereale, jusqu'au moment
on les epis paraissent, et en tirer ensuite

une recolte de grains ; mais cette recolte

sera d'autant moins abondante, que le fau-

chage ou le palurage auront ete faits phis

tard. Cette pratique ne peut dans aucun
cas 6tre profitable a la recolte, qu'autant

qu'il y avait a craindre qu'elle versat par

exc^s de fertilite du sol.

Q. Y a-t-il inconvenient k fumer avec
une grande quantite de purin un champ
qu'on doit semer en chanvre ?

R. Non ; la terre ne peut jamais 6tre

iTop richc pour le chanvre, et I'engrais li-

quide lui convient parfaitement. Je sup-
pose que le purin a 6te repandu avant la

seraaille ; car si on le repandait sur la re-

colte en vegetation, cela exigcrait des pre-
cautions, comme de le melanger de beau-
coup d'eau. I)ans tons les cas, on doit

avpir le plus grand soin de le r6pandre
egalemcnt j sans cela, on obscrvcj-a dans

la recolte une tr^s-grande in6galit6, ce qui

est un d6faut tr6s-grave pour Ic chanvre.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 24* avril.

II r^sulte d'observations ni6teorologiqucs

faites a Rouen, par M. Preisser, que la pres-

sion barom^trique moyenne des mois de d6-
cembre, Janvier et f(jvrier, a et6 de 7135.36

;

que la plus grande elevation du bajrom^tre

a 6t6 le 3 f6vrier ; die a marqu6 771.30
;

et que son plus grand abaissement a eto

de 729.12.

La temperature moyenne ^
a et6 en d6cem. de 4.0 ) ^^ « k

f\ ni Moyenne, 3.5
Janvier .. 0.0 ) ^ *

fevrier .. 6.5 J
Si I'on compare les moyennes des hivers

precedents, on trouve qu'en 184'5, et pour

les trois mois correspondant a ceux que
nous venons de signaler, I'hiver a presents

une temperature moyenne de .. 2.2

Pour 184<6, elle a ete de .. 5.8

Pour 1847, de 1.6

La moyenne des quatre ann6es etant de

3.3, c'est exactement la moyenne de Tin-

ver a Paris.

La plus haute temperature, pendant ces

trois memes mois, a et6 de 14.0, et le plus

grand froid de 11.2.

La moyenne d'eau tomb^e durant \o

m6me espace a ete de .. .. 18.769

En 1845, elle a ete de .. .. 27.454

1846, de 25.528

1847, de 25.719

Done il a tombe moins de pluie cette

annee que les ann6es pr6cedentes.

Les vents du N.-E., du S.-O., du N.-O.
et de I'O. ont diminue. Les plus violents

ont regno pendant le dernier tiers de fe-

vrier. Celui du 26 a 6t6 trds-violent.

ExpfiRiENCEs.— De nouvelles experien-

ces viennent d'6tre faites dans des jardins

anglais sur I'efFet qu'opdre sur les came-
lias le verre mat ou d6poli. On s'est servi

de vitres qui avaient la translucidite de
I'opale, ce blanc nuageux et icrise que
chacun connait. Le resultat a 6t6 une ex-

ccUcntc floraison.
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Observations MftTfioROLociauES faitt-s en la CitS de Montr6al, durant h
par T.. A. HuGUET Latour, Membre

H w
T/iermometre Barometie Direct. des vents Variat. de Pat.

o
'f<

^4
<!

1

Jours
8h Ih 6h 8h (• Ih 6h 8h Ih 6h 8h 12h 6h
A U P M P M A M P M P M A M

Sad

P M P M a m midi P M

Limdi 49 62 54 29.79 29.73 29.70 S O Ones nuag nuag pluie

2 Mardi 54 60 56 29.61 29.57 29.^ Sud Sud Est llpluie couv couv

3 » 2h21.a.m 48 66 58 29.49 29.46 29.47 Nord N E N E'couv nuag nuag
sS 4 Jendi 52 68 66 29.48 29..56 29.56 Nord Nord Nord'ciair clair nuag
^52 5 Vendredi 56 69 68 29.54 29.46 29.47 Sud Sud Sud I'pluie claii nuag

6 Samedi 68 82 69 29.46 29.44 29.44 S O S Sud clair claii nuag

7 Dimanc. 68 81 68 29.39 29.33 29.36 S S N O clair nuag nuag

8 Lundi 57 67 54 29.44 29.53 29.56 N O Ones Oues 'clair clair clair

9 ) I01i2.p.m 50 67 52 29.60 29.56 29.56 x>J O Nord Sud jclair clair couv

10 Mercrcdi 50 54 52 29.5429.54 29.56 N Nord Nord'pluie pluie clair

11 Jeiidi 38 43 44 29.3829.30 29.32 iS^rd Nord N Eiipluie pluie pluie

12 Vendredi 44 62 58 29.33l29.37 29.40 Nord N N O 'clair clair clair

13 Samedi 55 65 57 29.4229.39 29.43 N Sud Sud 'clair clair couv
14 Dimanc. 44 45 47 29.46 29.58 29.68 N E N E Nord pluie pluie pluie

15 Lundi 49 62 60 29.80 29.72 29.64 Nord Est Oues'clair clair nuag
16 Mardi 53 68 61 29.55 29.57 29.59 N Ones Oues'couv couv clair

17 (•) lli47.a.in 53 70 64 29.60 29.60 29.60 Ones Ones Oues'claii nuag clair

18 Jeiidi 64 SO 79 29.60 29.58 29.59 Ones Ones Oues nuag clair clair

19 Vendredi 69 83 80 29.61 29.53 29.44 Ones Ones Oues'nuas: nuag couv
20 Samedi 57 74 70 29.50 29.50 29.50 N O N Oues"couv nuag nuag
21 Dimanc. 58 70 60 29.47 29.48 29.51 Nord Nord Nord'couv couv clair

22 Lundi 60 66 60 29.56 29.56 29.60 Nord Nord N EVlair claiy clair

23 Mardi 54 70 60 29.69 29.68 29.66 Nord N N clair clair clair

24 Mercredi 45 60 62 29.58 29.50 29.44 Nord N E Sud |COuv pluie nuag
25 ( 6h52.p.m 64 76 68 29.33 29.44 29.49 Sud S S Onuag nuag clair

26 Vendredi 54 65 57 29.64 29.62 29.58 Nord Nord Nord clair clair couv
27 Samedi 58 70 60 29.80 29.80 29.82 NordN Oues 'clair clair clair

28 Dimanc. 66 77 70 29.8S 29.87 29.76 Ones S S 0,|clair clair couv
29 Lundi 71 84 74 29.66 29.47 29.47 S Sud Oues clair nuag clair

30 Mardi 71 82 50 29.35 29.29, 29.33 Ones Ones N 0,|clair clair clair

31 Mercredi 46 54 45 29.44 29.47 29.46 Nord Nord Nord couv
II

clair clair

Mai comparC.

w
Thermomctre. Barometre. Vents. Atmospher.

o

c
<1

Maxim. Minim. Maximum Minimum :^ d d ^ _o
bL j3

88]el4
S7 le 26
821el6
84 le 29

<^ 7^

7

11

2

3

Ji

16

18

11

12.

4
12

8

10

o

41

20
20
23

8

16

4

14

15

17

19

13

3-

13

13

12

18

3

1

.2

2

1

1

3

ro

1845
1846
1847
^848

34 le 15

341el9
37 le 1

381ell

29.73 le 12

30.20 le 22
30.13 le 5

29.88 le 28

28.96 le 18

29.44 le 10

29.36 le 2

29.!f9 le 30

23

5

2

1

12

^33

6

1

I
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mois dc Mai 184-8, avec des remarqucs but les changcments de Pa tmosphcrcy

de la Societd d\1gricuUure du B. C.

REMARQXTES.

Bcauc.de nnag.avant midi, apres, couv.
;
pliiie pcu vers 6h.P.M. j dc 7^h.a 9h. P.M.

Pluie la nuitet ce matin jusque vers lOh. A. M. ; apr^s midi, convert, beau temps.

Beau temps, vent, convert ; beau soleil de lOh. ; beancoup dc nuages.

Bean temps, clair, bean soleil ; nnagenx de 3h. P. M.
Pl.nuit et mat.a verse,jnsq.8.^h.A.M.,apres beau temps ;beanc.d'eclairs,entre 7^h. et 9^h.

Tr.-bean temps,clair,bean sol.vent ; apres midi, quelq.nuag.[P.M.vent
;
pl.pen vers 11 h.

Beau temps, clair ; beauc.nuag.; a 2h.P.M.orage,eclairs,tonnerre,pl.de 2h. a2|h.de 3h. k

Beau temps, clair, bean soleil, vent. [3^h. et de llh. P. M.
Beau temps, clair, beau sol. nuag. orag. a 6h.P.M.coup dc vent,conv.pl.de G^h.alOh.P.M.

Pl.nuit et mat.jusq.llh.A.M.couv.pl.de mid.al2^h.pl.et beau sol.a 2h.beau temps de2ih.
Pl.tonte la journee,couv.vent fort,pl.jnsq.7h.P.M.; beauc.de nuag.apres.

Beau temps, quelques nuages, beau soleil, vent.

Tr6s-bean temps,clair,beau soleil,vent ; nuag.de 41i.couv. de 4^h.pl.de Tli.P.M.vent fort.

Pl.nuit et mat.; convert, vent, pluie jnsqn'a 3h. et de 6h. P. M. ; vers 5h. beau soleil.

Beau tempsjclairjbeau sol.quelq.nuag.de 7h.P.M.vent fort
;
pl.de lOh.P.M.couv.vent ft.

Pluie avant Sh.A.M.et vers 8^h.couv.;dellh.beau temps,clair,beau sol.vent,quelq.nuag.

Beau temps, clair, bean soleil, vent ; de ll|h. nuages ; soir vent fort.

Beau temps,quelq.nuag.; pl.pen av.Sh.A.M.; de lOh.tr.-beau temps, clair, beau sol.vent.

Beau temps, vent, soleil, nuag.pl.vers 81i.P.M.et a ll^h.P.M.; couv.vent fort.

Couv.pluie de S^h.a lO^h.A.M. (pen) ; beauc.de nuag.; clair de 2h.P.M. beau soleil.

Beau temps, beauc. de nuag., pluie peu de midi a 12^h., et de Uh. a 5h. P. M. ; entre

Beau temps, clair, beau soleil, vent. [lOh. et llh, A. M. bean soleil.

Beau temps, vent, beau soleil, quelques nuages.

Orage vers 9^h. A. M. pluie a verse, convert, pluie jusque vers 5^h. par orage ; de 5^h.

Beau temps, vent, soleil, beancoup de nuages. [beau temps, beau soleil, nuages.

Beau temps, beau soleil, beancoup de nuages.

Beau temps, beau soleil, clair, quelques nuages.

Beau temps, clair, beau soleil,. quelques nuages ; beancoup de nuages le soir.

Beau temps, soleil ; vers 4h. P. M. orage, Eclairs, tonnerre, conp de vent, pluie a verso

Tres-beau temps, clair, bean soleil, vent. [jnsqn'a 5h.

Orage, tonnerre, pluie, vers 4h. A. M., de 9h. beau temps, clair, beau soleil.

Comparaison des Observations Meteorologiques faites au College de Ste. Anne pour le

de Mai, durant les six derniires annees (d''apres Fahrenheit).

mois

02
Tempe rature. • Vents. 1 ^ o

O o
ni ^13o

S3

5 haute basse Est One Variab. "3 .1
§

o -a

5 O
<1l

35

O O ri p. 3 w^ r—

*

1848 91 12 7 12 10 11 1 9 3 1

1847 82 33 14 15 2 4 20 1 6

1846 80 27 9 8 7 5 13 13 1 3

1845 93 32 11 11 9 9 17 1 4 1

1844 82 37 12 9 4 5 21 D

1843 77 32 6 16 6 3 2X 7 I

OBSERVATIONS.

En 1843,grele le premier

jour de mai, et tremblement
de terre, le quatorze a neuf
henres du soir, ainsi que le

vingt entre onze heures et

minuit.

En 1848, temp^te de Nord
Est et chute de neige peu
considerable, le douze.
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(Du Journal de Quebec.)

M. le Redacteur,

Je desirerais fort appcler Pcttention dc

vos lecteurs siir deux objets iniportants;

ssr line machine a arracher des touches el

sur line machine a battre le grain.

Ayant oui* diie que, qnelqne part dans le

district des Trois-ilivieres, on arrachait

des souehes avec uue espcce de virveau

(winch) trcjs-fort et tres-economique, je

])ensai qii'nn pareil instrument serait d'un

secours a piusieurs de nos compatriotes.

Un respectable monsieur vient cVen faire

I'essai sous nos yeux. II lui a parfaitement

r6ussi. Yoici cette machine :

Un fort c&dre en bois long de 6 pieds,

large de 3 pieds 4 ponces, est support6 par

3 on 4' roues qui en facilitent le transport.

Siir le cadre horizontal sont retcnus par

des marbres deux essieux en fer. A clia-

cun de ces essieux sont fixees deux roues

dent6es qui s'engrainent I'une dans I'autre.

L'essieu de la petite roue est munie de
deux longucs mauivelles. L'essieu de la

grande roue forme I'axe d'un treuil en bois

dur, de 6 ponces de diametre.

On chcrche parmi les souehes nn point

d'appui solide. On y lie la machine avec
nne chaine par la traverse de devant. Dans
le cercle que forme la chaine autour de
cette traverse, on fixe par un crochet nne
autre chaine qui derriere la machine, passe

daus nne pou)ie en fer ct s'enroule sur le

treuil par son autre extremity. Enhn dans
I'organeau de la poulic est retenue par nn
crochet une troisidme chaine qui va cher-
cher les souehes tout autour de I'instriunent.

Si elles sont faciles a arracher, il suffit de
faire un tour de chaine autour de chacune
d'elles. Si elles sont difliciies, on pose un
chevalet un pen incline du cote de la sou-
che et I'on fait passer la chaine sur le che-
valet et par-dessus la souche, et I'on intro-

duit le crochet sous une de ses racines.

Cette machine est forte, 6conomique et

cxpeditive.

Avec elle on pent arracher les souehes
vertes, memo la premiere annee que les

arbres ont 6te coupes. Celle que j'ai sous
les yeux a arrache une enorme sour-he de
pin et a entraine avec e.Ue une couche dc
terre dc U pied d'epaisseur_,sur nne circon-

ference de 35 jneds. Deux homines seule-

inent ^taient anx mauivelles. Piusieurs

cultivateurs exj^erimentes qui I'ont vu
Ibnctionner disent que pen de souehes lui

resisteraient.

Elle est 6conomique. Quoique celle

dont je parle repr^sente la force de MG
hommes (en supposant qu'il y ait un lioin-

me sur chaque manivelle) elle n'a cepen-
dant cuute a son proprietaire que £6. No-
tez que lo prix de la chaine qui entre pour
les I dans cette somme conservera tres-

iongtemps sa valeur primitive.

Elle est expeditive. 'Trois manoeuvres
peuvent dans un jour enlever les soiiches

sur une etendue de 3, souvent de 4- arpents

de terre. Su])posafit lachatne longue d'un ^
arpent, ils u'auraient a deplacer I'instru-

ment que 4 fois. Ce qui se fait aisement
a bras.

J'ai cru, j\I. le R6dacteur, qu'on ne pour-

rait rien sugg6rer de mieux a tant de nos
compatriotes qui vont s'^tablir dans les

townships souvent sans capitaux, sans b6-

tes de somme, prives des premieres res-

sources. En s'unissanl piusieurs, ils obtien-

draient de beaux resultats avec de faibles

moyens. Cc serait un bel acte de patrio-

tisme pour des particuiiers ais6s de faire,

dans leur localite, les avances d'une telle

machine. Nos braves cultivateurs la voyant
heureusement fonctionner ne manque-
raient pas de s'en procurer. Je vois avec
plaisir que piusieurs d'entre MM. les Cures
se proposcnt de familiariser leurs parois-

sieiis avec son usage. Cost un exemple
qui ne saurait etre trop suivi.

DU MOULIN A BxVTTRE LE GRAIN.

Yoici ce qu'en dit M. Evans, dans son
traite d'agriculture : " Des moulins a bat-
" trc peuvent etre trcs-utiies pour de trds-

" grandes fermes, mais je n'en vois pas le

" besoin aux fermes d'une grandeur ordi-
" naire, qui justifierait la depense d'argent
'' pour de pareilles machines dans les cir-

" Constances actuellcs."

Evideniment M. Evans avait en vue des
moulins de ;€30 a £60. Dans ce cas je

suis parfaitement de son avis. Mais il est

des moulins a battre qui ne coutent que
£1 0, qui battent bien, durent long-

temps, sans presqu'aucun frais d'entretien.

Ils sont h la portee de la plupart des for-
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miers. Us consistent dans Ics parties es-

sentielles du moulin pcrlbctionn6 de Meik-
le, dans deux petits cylindrcs en for caii-

Celes, dits cylindres alimentaires et le gros

cylindre ou tambour muni do battoirs en
bois qui re^oivent le grain au sortir des cy-
lindres alimentaires et le separe de la pail-

le. Ces cylindres re^oivcnt le mouvement
d'un appareil mu par les vents ou par des
forces animal es. Un de ces moulins pent
t)attr.e jusqu'a mille gerbes par jour avec
trois mancEuvres. Battre au fleau est un
travail que les plus robustes seuls peuvent
supporter, encore est-ce aux dcpens de leur

sant6. Imaginons-nous un homme hale-

tant dans un nuage de poussidtrc, et cela

pendant des hivers entiers, peut-on conce-
voir rien de plus nuisible 1 Puis au lieu de
p.iyer et de nourrir un homme de 4 a 5 mois
durant, le fermier avec sa famille battrait

tout son grain en quelques jours. Je con-

nais plusieurs cultivateurs qui depensaient

tous les ans pour faire battre au fleau la

somme qu'ils ont doiin6e pour la construc-

tion d'un moulin.

II y a dix ans on ne voyait pas un seul

iixoulin dans tout le comte de Lotbinic^re,

quand vers ce temps, M, le cure de St. C...

en fit -construire un d'abord, puis uu second,

Ces deux essais furcnt malheureux. II en
fit fiiire un troisidme qui reunit a un haut
degr6 les conditions d'6conomie et de soli-

dity. Les gens en furent frappes. De tous

c6te5 on en construit et mai^tenant ils sont

trds-repandus. De nombreuses localit6s

ignorent encore compldtement les avanta-

ges de ces moulins. Pourquoi les person-

nes instruites de ces lieux ne prendraient-

elles point I'initiative ? Au moins, pourquoi

ji^engageraient-elles point les cultivateurs

ais^s a s'en procurer ?

.
' ' V. C.

{Pour le Journal d^Agriculture.)

LISTE
Be quelquee plantes et arbres cVornement

tires, dans le principc,

Des Etats-Unis. — Le chdne aquati-

que j le ch6ne 6toil6 ; le chOne noir ; le

ch^nl quercitron ; le ch^ne prin ; le chfene

bicolore j le chOaie cluitai^iier ; le client

des montagncs ; le chCne saule ; le gelse-
micr luisant.

De la Pensylvanie. — Le chfine a lat-

tes ; le ch6ne a feuilles en lyre ; le gal6 de
Pensylvanie ; I'halesie a deux ailes ; lo

magnolicr acumin6 ; la moiiarde a fleurs

rouges (the d'Oswego) ; le pavier de deux
coulcurs ; le pinkneya pubescent.

De New-York.— La centauree d'Am6-
riquc ; la vernonie de New-York.

Du Maryland. — La casse du Mar^^-

land ; I'lielonias rose.

De la Louisiane. — Le ch6ne verdoy-
ant ou le ch6ne vert de la Caroline ; lo

noyer cendr6 ; le sehubertia distique (cy-

pres chauve) ; I'enothdre pompeux ; la

zinnia rouge.

De la Floride. — Le b6zaria ou befa-

ria panicule ; le ch^ne a feuilles en lyre
;

la gaillarde vivace ; I'hydrangee a feuilles

de chene ; la sauge cardinale.

Du Mississipi.— L'astcre soyeuse ; le

cerisier laurier ; le micocoulier de Missis-

sipi.

Des Illinois.— Le ch^ne b, lattes ; le

dalea a fleurs pourpres ou violettes.

Du Mexique. — La capucive grande
(cresson) ; le chataignier d'Amerique ; lo

chataignier chincapin ; la belle de nuit i

fleurs long. ; I'ephem^re tricolore ; labom-
meline tubereuse (1); I'amaryllis de lasei-

ve ; ia bermudienne striee (2) ou a reseau
;

le pancratier distique(8); la stevia pourpre ;

le tagett^s 61ev6 [grand oeillet d'Inde] ; la

brugmansie a fleurs rouges ; la cobee grim-

pante ; la galane barbue ; le cornard a pe-

tites cornes ; le phosperme a fleurs roses
;

le rhodochiton volubile (4) ; la ruellic ova-

[1] Tubereux, qui consiste en tub6rosi-

t6s, ou parties charnues et arrondies, com-
me la pomme de terre, le topinambour, etc.

[2] Striee, canaliculee ou marquee de

rainures longitudinales un peu larges.

[3] Distique, se dit des feuilles, epis, ti-

gcs et rameaux, lorsqu'ils sont disposes.

[4] Volubile, se dit d'une tige qui s'en-

tortille, et sonnent d'un seul c6t6 [soit a

droite, soit a gauche] pour tous les indivi-

dus dc mdme espece, [haricot, liseron].
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lo ; la rucUie blanche ; la cannantino rou-

ge ; la sangc k gra/ides bract^es (5) ; la

rnaurandie tonjours fleiirie ; la nmiirandic

k fleiir miiflier ; la sange do Graham ; la

cineraire a feuilles de tussilage ; le cos-

mos bipenne ; la bouvardie a trois feuil-

les ; rargemone k grandes fleurs ; le dah-

lia ; IVxalede a quatre feuilles ; la lop6zie

a grappes ; la casse a grandes lleurs ; la

nesce a feuilles de saule ; le hi\nn pulchel-

lus et versicolor ; le c6anothe azure ; la

ximenesie a feuilles d'encelie ; la zinnia

e leganle ou a fleurs roses ; la zinnia roulee
;

la zinnia verticillee (6).

De la Vera-Cruz. — L'acacio pares-

seuse 5 la ruellie multiflore.

Bes Antilles.— L'achanier 6carlate
;

I'ageratum bleu ; le basilie de Ceylan ; la

la bignone a cinq feuilles ; le bihai des

perroquets ; le begonia luisant ; le bruns-

felsier des Antilles ; le croton belsamiferum ;

le cornaret a grandes cornes ; le cestreau

a grandes feuilles [Porto-Rico] ; le cym-
bidier pourpre ; le doleque brCllant ; la du-

rante de plumier, I'epidendie en coquille
5

I'homalier a grappes ; le hillie a longues

fleurs ; la grenadille pedalee (7) ; le iau-

rier rouge ou bourbon ; le medicinicr a

feuille en violon ; le myrte piment ; le

pitcairne a fleurs larges ; le pedilanthe li-

thymaloide ; le raisinier a grappes ; le sa-

potillier commun ; la stramoine cornue
[Cuba] ; la thunberge odorante ; le taber-

noBmontana a feuilles de laurier ; le se-

bestrier a larges feuilles ; le solandon a

grandes feuilles.

De la Jamaique.— Le brunsfelsier on-

dule'(8) 5 I'aristoloche a grandes fleurs ; le

[5] Bractees, ou feuilles florades
;
peti-

tes feuilles, souvent d'une autre forme ou
colorees, qui accomj>agnent les fleurs et

s'entremulcnt avec elles.

[6] Verticille, disposition des feuilles ou
des fleurs arrangees circulairement en an-
neaux autour des tiges ou des branches.
[Les feuilles du martagon du Canada sont
verticillees aussi bien" que les fleurs de
presque toutes les labiees.]

[7] P^jdalecs, feuilles dont le petiole so

divise a son cxtremit6 en deux parties di-

vergentes.

[8] Ondulee, se dit d'une feuille ou d'un

begonia agumin6 ; Ic croton catcarilla; le

clusier jaune ; la carmantine bicolore ; la

colomnee droite ; I'euphorbe ponceau ; lo

gesner cotonneux ; le m61icr atroisnervu-
res ; le myrte aromatique.

De la Ha vane.— La zephyranto rose.

(A continuer.)

L.

{Pour le Journal d*Agriculture.)

REMARQUES
Sur Vatmosphere de hondres^ pour le mois

de mai, dapres un grand nomhre dohseV'

vations.

Barometre. Thermometre.
Med. max. 29.898 Medium, 54
Maximum, 30.380 Maximum, 70
Minimun, 29.160 iMinimun, 33

Tableau des vents.

Jours.Pt.de la rosee. Jours.Pt.rosde.

N. 3 42 S. 1 54
N. E. 4 40.5 S. 0. 6^ 49.5
E. 4i 45.5 0. b\ 46.5
S. E. 4 50.5 N. 0. 3 41

Hygrometre.
Medium point de la rosee. 46
Maximum, 62
Minimun, 28
La moyenne s6chcresse, 7.9

Plus grande mt^^enj^echcr. du jour. 15.6

La plus grande secheresse. 24

Rayonnement.
Plus grande moyen.force du soleii,

La plus grande force.

30.5

57
Moyen froid du rayonn. terrestre,

Le })lus grand froid.

4.2

13

La quantite moyenne de pluie,

La moyenne d'evaporation,

1.853

3.286

Dans ce mois, la temperature de Pair

petale marque de sinnosites arrondics dans
les endroits ou leur etofle a pris plus d'ex-

tension. Le geranium capitatum et la rhu-

barbe ondulee ont des feuilles ondulees en
leurs bords, parce qu'il y a plus d'etoflc,

proportionnellement que dans le disque.

Lorsque ces plissurcs sont petites et multi-

pliees, on dit que la feuille est cr6pue ou
frisee. [Une mauve].
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snrpasso toiijonrs Ics progr<is do la vapeur,

et Tatmosph^rc atioint prosqne sa plus

grando s6chcrcssc. Ccpcndant dcs oncl6es

bienftiisantcs sont communes ctsont g6n6-

ralemcnt pouss6es par Ics vents du sud-

ouest. Elles sont trcis-proprcs ii hatter les

progrcs do la v6g6tation. Les nuits froides

n'y sont pas rares, et font beaucoup do tort

aux flours dcs arbres et dcs plantcs. II

n'y a, en cflbt, que deux mois, savoir juil-

let et aout, dans lesquels, en examinant
soigneusement la force du rayonncment, la

vegetation, en certaines situations, ne soit

pas exposec i uno temperature do 32 de-

gres. L.

FAITS CHRONOLOGIQUES D'AGRICULTttJRE.

(Suite.)

1544.. George Agricola, do Misnie, fait

plusieurs decouvertes sur les metaux et les

fossiles, et apprend aux modernes a consul-

ter la nature.

1545. D6couverte des mines d'or du

Potose, par un Indien nomm6 HualpOy qui,

en poursuivant des chevreuils, aper^oit un
lingot d'argent ; il confie son secret a son

voisin, qui le decouvre a Villareal, Espa-

gnol ; ce dernier court en instruire Carva-

jal, Pun des capitaines de Gonzalez Pizar-

re, qui reconnait la mine, la fait exploiter,

et y fonde une ville.

1547. Les Grangers sont apport6s de la

Chine en Portugal, d'oti ils se sont ensuite

r^pandus dans toute I'Europe meridionale.

1551. Etablissement d'une manufactu-

re de soierie en Europe, par des Moines
qui avaient voyage en Tartaric.

1552. Akebar, empereur mogol, fait

faire un grand chemin borde d'arbres dans

I'espace de 150 lieues, depuis Agrajusqu'a
Labor.

1553. Invention du monnayage au
moulin et au balancier par Aubry Olivier.

1554. Le cafe ou liqueur fortifiante est

apporte d'Arabic a Constantinople, suivant

quelques-uns.

1559. Les Portugais, aprds avoir laiss6

languir les colonies du Bresil pendant pres

de 50 ans, y font des 6tablissemeuts soli-

des.

Ticho-I3rab6 fait construire dans uno ile

de la Baltique, un observatoire, et une pe-
tite villc habitue par plusieurs savants qu'il

nommc Uranibourg ou Villc du Ciel.

1560. Le tabac est apport6 en France,
et naturalis6 par Jean Nicot, anibassadcur
de Francois II en Portugal ; cc qui le fit

appeler d'abord plantc nicotianne.

1561. La reinc Elizabeth porte la pre-

miere des bas de soie en Angleterre.

1563. D6couverte de la Sib^rie par les

Ftusses ; on remarque qu'elle est la seulo

contree qui produit naturelleraent les pre-

miers aliments des hommes civilises, tels

que le froment, etc.

1565. D^couverte de mines de mercuro
en Am6rique, appelees guanca-velica, a 60
lieues de Lima.

1570. Amsterdam s'occupe de lap^cho
des harengs, et de la maniere de les saler

;

origine do leur prosperite.

1573. Les cruautes du due d'Albe, et

les persecutions que les reformes eprouvent
en France, font passer en Angleterre d'ha-

biles fabricans, qui y portent Part des bel-

les manufactures de Flandre.

1574. L'academie des Filergiti (ou

amateurs du travail), etablie a Forli de-

puis environ 200 ans,prend une forme fixe
;

elle a et6 renouvelee en 1652.

1580. Premiere fabrique de basin ou
6toiFe croisee, etablie a Lyon par des Mi-
lanais ou Piemontais, qui en etaient les in-

venteurs.

1583. Le tabac est apport6 de Virgin io

en Angleterre.

1584. Les Anglais font des 6tablisse-

ments dans PAmerique Septentrionale.

1590. Henri JV etablit des pepinidres

de muriers, pour encourager les fabriques

do soie, que Francois ler avait attirees en
France.

1596. Un Molhac, nomm6 Chadely, est

le premier Arabe qui adopte le cafe dans
la vue de se delivrer d'un assoupissement
continuel ; il s'apper^oit que cette boisson

purifie le sang et egaie P esprit.

1597. Depuis cette ^poque jusqu'en
1612, les Anglais sont sculs en possession

de la p6che de la baleine.

1603. Etablisscmcnts de manufactures
de soie, do tapisseries, de faieuce, de ver-



www.manaraa.com

206 JOURNAL D ^V G Pw 1 C t; L T U 11 IE-.

rerie, de cristal, etc., en France, par Pordic

de Henri IV.

1604. Etablisscment des Fran^ais dans
le Canada. —Fondation de la manufacture
des tapis de la Savonnerie de Chaillot,- par

Henri IV.

1G05. Olivier de Serres soup^onne Ic

Sucre de betterave, qu'Achard, de Prusse,

dccouvre depuis.

•Henri IV fait planter des niuriers, etre-

commande la culture des vers a soie.

Vers cette epoque les Anglais fabriquent

les plus beaux draps de I'Europe.

1606. Etablisscment a Paris de la ma-
cbine hydraulique. appelee la Samaritaine,

qui fournissait dc I'eau au jardin des Tui-
leries ; elle etait surmontee d\in carillon

et d'une industrieuse horloge, dans laquel-

le, quand I'heure etait prete a-sonner, un
certain nombre de clochettes jouait tant6t

un air tant6t un autre.

1615. Etablissements en France de ma-
nufactures de soie.

Pietra della Valli, voyageur, qni avait

contracte I'habitude du cafe en Orient, en
irnporte en Italic,pour son usage personnel.

1619. Restauration de la botanique en
France par Pierre Richier.

1620. Invention du papier velonto par
Fran9ois, de Rouen.

Etablisscment en Angleterro de manu-
factures d'etoffes de soie ecrue.

1621. Corneille Drebbel decouvre le

microscope et le tliermometre, suivant

quelques-uns.

Plantation de la Nouvelle-Angleterre
par les puritains, ce qui est le commence-
ment des colonies anglaises en Am6rique.

1622. Decouvertes des mines de dia-

mant de Golconde, par Methold, Anglais.

1624. Plantation de Pile des Bafbades
par les Anglais.

1626. Etablisscment du Jardin des
Plantes par Louis XIII ; sa surintendance
est unie a la place de premier medecin.

Invention des barometres par Toricelli.

1627. Invention du thermomc^tre par
Drebellius ou Corneille Drebbel.

1632. Gilles Gobelin trouve le secret
de teindre la belle 6cartate.

Jean Toutin, de Chatcaudun, ap-
plique les ccaileurs snr un fond eraailU

d'une seulo couleur j il coirimunique son
secret a d'autres ouvriers qui perfection-
nent Part de peindre sur 6mail.

1636. Plantation du Maryland par Lord
Baltimore.

1637. On vend en Hollande 120 tuli-

pes la somrao dc quatre-vingt-dix mille
livres, et une seule de ces fleurs est ven^
due 5,200 livres.

1639. Le quinquina est apport6 de Li-
ma a Rome par des Jesuites.

1640. Le quinquina est apport6 d'A-
m6rique en Espagne.
Un Frangais trouve le secret de rendre

le verre malleable, et Richelieu le fait ar-
r6ter par le m^me motif que Tibdre.,

1641. Le dessechement des marais et

fondrieres est encourages en France.
1643. Un Levantin etablit, sous le Petit

Chatelet, une boutique oii il vend quelquo
temps de la decoction de caf6, sous la deno-
mination do eahove ou cahouet, mais sans
grand succes.

1644. La Rogue, voyageur, qni avait
contracte Phabitude du cafe en Orient, en
importe, a Marseille, pour son usage per-

sonnel.

1647. Malpighi donne son anatomio
des plantes.

Thevenot, vo^-agcur, qui avait contracts

Phabitude du cafe en Orient, en importe, ^
Paris, pour son usage personnel.

1650. Robert Boyle et Vallemont veu-
lent prouver que Peau se change en terre

;

mais ce systeme est rejet6 depuis qu'on a
fait Pexamen de la nature de Peau.

Des Anglais vont a Fernambouc dans lo

Bresil demander aux Portugais des Cannes
a Sucre, pour les planter dans leurs colonies

et dans leurs iles.

1652. Un marchand nomm6 Admard,
arrivant du Levant, introduit le caf6 h
Constantinople.

1655. On commence a faire Usage du
cafe en France.

1659. Premiere manufacture debasau.
metier ) 6tablie au chateau de Madrid dans
le bois de Boulogne, par Jean Hindret.

1660. Les Anglais se voient maitres du
commerce des sucres dans toute PEuropc,
exccpt6 dans la Mo diterranee.

A.n, L.
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DU CHANVRE.
La culture, l6 traitemcnt ct Tiisagc dii

thanvre sont presque les memes que ceux
dn lin. Lorsqu'oa Je cnltive pour la gi'aiue,

c'est unc reco'tc qui 6puiso. beaucoup

;

mais arrach6 vert, oa Ic considcre comnic
nettoyant la terre. Lcs sortcs de sol con-

venablcs au chanvrc sont du nombre de
ccux qui sout d'une esp<ice dc noir tbuc6

putride et vegetal, qui sout daus uuo situa-

tion basse et uu pcu moitc ; les esp(ices de
terre grassc, nrolle et sableusc lui couvien-
neut egalement. Des terres grasses meu-
bles et argileuses ferout bicn et rien n'ega-
le d'anciennes prairies.

La saisou pour semer le chanvrc pent
^tre la mtime que celle pour le lin, et la

quantite de graine sera i pen pres de deux
minots par acre, mais un pen moins lors-

que le sol est bien richc. On le some or-

dinairement a la voice, et il est necessaire
d'en eloigner les oiseaux jusqu'a ce qu'il

soit entidrement leve.

Dans le chanvrc les fleurs males et fe-

melles se trouvcnt dans des plantes diffe-

rentes, circonstancc qui a une certaine in-

fluence sur sa culture et son traitement.
Lorsque la r6c^lte est assez avancee quant
& sa fibre, on Tarrache en fleur, sans faire

la moindre dillerence entre les plantes ma-
les et femelles. Mais comme on le cnltive

ordinairement |iour la fibre et pour la grai-

ne, on a Phabitude d'arracher les plantes
males des que le commencement de la

graine dans les femelles montre qu'elles
out atteint leur but. Comme les plantes
femelles exigent 4^5 semaines pour mii-
rir leiirs gvaines, on arraclie les males au-
tant de temps avant elles.

En arrachant les males les arracheurs
marchent dans les sillons entre les [)lan-

ches, qui ne sont pas plus larges qu'il ne
faut pour qu'avec la main ils puissent at-

teindre le milieu ; ils arrachent une ou
deux tiges a la fois, et prennent bien garde
de ne pas fouler aux pieds les plantes fe-

melles. On reconnait les males facilement
par leur couleur jaune et leurs fleurs fa-

nees. On les lie en petites bottes, et les

transporte imm^diatement k I'etang pour
les y tremper comme on fait avec le lin.

On commence k arracher les femelles
lorsque la graine est mtjre, ce que Pun re-

connait pnr la couleur brune ou jaune des

capsules et les feuilles fan6cs. On arrachc
alors les tiges et les lie en bottes, on les

place debout dc la m6mc mani6re que le

grain, jusqu'A ce que la graine soit assez se-

che et ferme pour verse r aisernent ; on doit

bien faire attention en arrachant les tiges

dc ne pas les secouer trop brusquement,
parcG qu'on perdrait autrement beaucoup
de graine. On recommande, apr^s avoir
arrachc la graine, de placer le chanvrc en
tas de cinq bottes, pour sccher la graine

;

mais pour empecher tout delai dans I'opc-

ration de le trcm{)er, on pent oter les cosscs

k graines avec un couperet, les 6tendre sur
du canevas pour s6cher a Pair sous quel-
que appentis ou couverture. Cette der-

niere methode de sechcr la graine est d'un
grand avantagc en ce que les cosses vertes
sont d'une nature si gommeusc que les ti-

ges pourraient soufTrir par Pardeur du so-

leil et les pluies,ce qui decolera et endom-
magera le chanvre avant que la graine
ne puisse 6tre suffisamment seche sur les

tiges ; outre cela le battage du chanvre en-
dommagerait le chanvre aun grand degre.
La trempe, le rourage et le gazonnement

du chanvre se fait de la memo maniero
que le lin. Dans quelques endroits on omet
de Petcndre sur le gazon et on y substitue

Popcration de le tremper a Peau ; dans
d'autres places on ne trempe pas la recolto

femellc, qui est sechee et mise en meule,
et rouie le printemps suivant. Sur le con-
tinent on a essaye Peau chaude et le savon
vert ; et alors comme avec le lin on a trou-

ve, que, le tremper pendant deux heurea
dans ce melange, est aussi efiectif pour s6-

parer la fibre de la mati^re boiseuse que
de le tremper a Peau et rouir sur le gazon
pendant plusieurs semaines.

DES MOUTONS.
Virtue Roadhead, 27 avril 181S.

(Suite et fin.)

En passant, je remarquerai que les ecri-

vains, qui recommandent pour les moutons

un court paturage, devraient preciser la

longueur ; car cmirt et long ne sont que des

termes relatifs, et bien des gens sont tom-

bes k c^ sujet dans une erreur telle qu'ils

croient qu'^re juste as.:«ez court, c'est
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n*avoir aucune longueur. Jo pcnse que le

paturago devrait 6tre assez long pour

qu'une brebis de trois ans put, en broutant

trois fois, se remplir la gueule. En peu de

jours, avec un paturago de cette espc^ce, la

figure des moutons deviendra blanche et

nette ; voila le premier indice des bons re-

sultats de I'herbe nouvelle. Vers le com-

mencement de juin, leur toison commen-

cera a s'ouvrir pres du col, et si le temps

est chaud ils devraient 6tre tondus ; mais si

la temperature devient froide et humide

bientot apres qu'ils ont et6 tondus, on de-

vrait les mettre a I'abri ; car autrement ils

pourraient facilement gagner la maladie,

si commune parmi eux, appelee snifters.

Vous n'avez plus de trouble avec eux jus-

que vers la mi-novembre ; seulement visi-

tez-les tous les jours, pour qu'ils continuent

k vous connaitre, et donnez-leur de temps

en temps un peu de sel ; les agneaux vous

reeompenseront de votre bonte, en faisant

mille et un bondissements. Les moutons

que I'on veut hiverner doivent ^tre frott^s

vers la mi-novembre d'un onguent compo-

s6 comme suit : quatre livres de r6sine,

trois pintes d'huile et huit livres de beurre.

Cette quantite sera suffisante pour graisser

vingt moutons. L'huile doit ^tre mise

dans un vaisseau, et tellement chauff6e

qu'elle fasse fondre la resine. Quand la

resine est fondue, le vaisseau devrait 6tre

retire du feu, et le beurre mis dedans avec

eoin, en petits morceaux; sans quoi, le

tout pourrait se mettre a 6cumer et se r6-

pandre en pure perte. Le melange doit

6tre remu6 avec im baton jusqu'a ce que

le tout soit bien m616. Dans cet ^tat et

refroidi, ce serait un onguent trop dur pour

s'en scrvir ; aussi doit-on, pour I'amollir,

le placer dans du lait-de-beurre qu dans de

la cr6me, ou autre liquide qui se combine

bien avec la masse. Les moutons devraient

6tre plac6s sur un petit banc expr^s pour

cet objet, et ayant des barres au lieu de

planches sur la partie 8up6rieure, de gorte

que les pattes des moutons puissent passer

a travers et se reposcr sur les barres, ainsi

que leur ventre ; alors separez la laine

dans une ligne droite de la tete a la queue,

et placez-y de I'onguent avec le doigt du
milieu de la main droite, et continuez ainsi

tout autoiir du corps, en pla^antles separa-

tions a une distance les uncs des autrcs

d'un pouce ou un pouce et demi. Ceci

tuera immediatemcnt toute vermine, et

les tiendrapropresdurant tout I'hiver. Qa
contribue de plus a faire croitre la laine, et

donne a la peau une force et une bonte que

je n'ai jamais vu obtenir par d'autres

moyens.

II est un vieux proverbe qui dit " qu'^tre

bien v6tu c'est 6tre a moitie nourri," et

Liebig, dans sa chimie animale, en a prou-

ve la verite, au moins en principe, bien

que ce ne soit pas entierement. J'ai tou-

jours eu I'habitude de soiguer ainsi mes
moutons, et je n'ai jamais vu dans leur

peau un seul accroc, jusqu'a ce que je les

en aie depouill6s, et alors j'ai bien ete re-

compens6 de mes peines ; la depense pour

cet onguent est presque nuUe, environ huit

sous par t^te.

Les beliers ne doivent pas 6tre mis aveo

les brebis avant le 17 novembre, en sorte

que les agneaux ne naissent pas avant le

15 avril. Les moutons, sans agneaux,

peuvent passer I'hiver avec du trefle, du
foin et de I'eau ; mais les brebis avec des

agneaux devraient avoir des navets et des

carottes depuis la mi-mars jusqu'a I'herbe

nouvelle. En les soignant bien, on sera

paye de ses peines, tandis qu'autrement on

n'en retirera que peu de profits.

Traitez bien votre troupeau ; il vous sui-

vra et vous aimera ; et ce n'est pas un fai-

ble plaisir que de se savoir aime, quand

bien m^me ce ne serait que par des mou-

tons.

W. B.
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COLON.ISATION.
Nous sommcs vraiment hciireux d'ap-

prendre que la colonisation du pays trduve

lous les jours un plus grand nombtc de par-

tisans zeles. Nous presagions d6j^ cct

heureux r^sultat dans notre livraison de

juin, et nous csperions pouvoir annoncer

que le pays serait bientOt organis6 sur tons

les points, afiii de seconder une ojuvre aussi

belle, aussi patriotique et aussi propre a

procurer I'ai^ancement et les developp»s-

ments de Pagriculture. Nos esperances

ne sont pas tromp6es, et nous avons au-

jourd'hui une heureuse nouvelle a commu-
niquer a nos lecteurs.

L'association ditc dcs etablissements ca-

nadiens des townships a adresse derniere-

ment un memoire a Son Excellence le gou-

verneur-general au sujet de la colonisation,

et demandait respectucusement qu'il y fut

fait une reponse le plus tot possible. Le
16 juin cette reponse a paru suir les jour-

naux, et a cause une satisfaction g^nerale.

Tout le monde a et6 dcs plus satisfaits de

Voir que le gouverneraent s'occupait acti-

veraent de pourvoir a I'objet du m6raoire,

et a lu avec joie le passage suivant

:

" Son Excellence est d'avis que la pros-
'* perite et la grandeur futures du Canada
" dependront bcaucoup du parti que I'on
*' tirera des terrcs maintcnant vacantcs et
" improductives, et Son Excellence pcnse
*' que le meilleur usage que Ton en pui?se
'* faire est de les couvrir d'uno population
" de colons industrieux, moraux et con-
" tents.'*

On voit par 1^ quelle belle position est

celle de I'agriculteur ; c'est de lui que de-

pend le bien-6tre du pays. S'il est indus-

trious, s'il est moral, s'il est content (par

consequent s'il est bien gouvcrnd*), le bon-

hcur et la prosp6rit6 dii pays sont assures.

En vue d'une -puissance seniblable plac6e

dans les mains de I'hnmble habitant de la

campagne, ri'est-il pas 6tonnant, n'cst-il

pas deplorable, n'est-il pas pitoyable de voir

tant de fois le cultivate ur abandonner ses

travaux pour courir aux auberges et y per-

dre et son temps et son argent ] L'est-il

moins de le voir tant de fois quitter sa
chaumi^re pour aller a la ville se faire ser-

vitour ou charretier 1 L'est-il moins enco-
re de le voir vendre ses terres oii il est roi

et raaitre, pour s'en aller chercher fortune

loin dii sol natal 1

Dans cette r6ponse du gouverneur (r6-

ponse que nous ne publions pas vu sa lon-

gueur, mais que I'associaticn des townships
fera sans doute circuler par tout le pays),

il est dit " que les vues de l'association ren-
" contrcnt le plein et cordial concours de
'* Son Excellence*" Plus loin on lit que
" les ordres necessaires out d6ja ^t6 donnes
" pour Parpentage des terres non conc6-
" d6es dans les seigneuries appartenant au
" ci-devant ordre des Jesuites, situees dans
" le comte de Charaplain, et les agents du
" gouvernement out re9u injonction de
" conceder aussi promptement que possi-

" ble." Des faits semblables qui sont en-

core annonc6s dans la suite de cette re-

ponse font voir que l'association va" avoir

le concours du gouvernement et que la co-

lonisation va pouvoir prendre des ddvelop-

pements gigantcsques. Dans les seuls

comtes de Shcrbrookc ct de Megautic, par

exemple, il se trouve au-dela d'un million

d'arpents de terres qui vont pouvoir rece-

voir une nombreuse population, qui saura

en retirer dcs profits immenses et pour ells

et poiu' le pays tout entier. " Mais, ajout^
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" la r^ponse, la premiere operation a faire

" c'est I'ach^vement des voies de conimu-

** nication avec les lignes ext^rieurcs dii

** territoire ; la seconde, rouvertnre de

" quelques chemins principaiix a travers

" ces terrains." ,
Ces deux operations, le

gouvernement parait dispose a les cntre-

prendre, efr il promet meme de les entre-

prendre incessamment. II va plus loin, il

annonce qu'nne somme de vingt mille louis

va 6tre employee a cet eifet. Nous ne pou-

vons qu'applaudir a cette determination,, le

pays tout entier doit s'en rejouir bien fort.

Car il a dans ce fait une preuve qu'enfin

le sort de Pagriculteur attire les regards et

les soins des gouvernants. C'est une preu-

ve que les hommes qui sent charges de

prendre les inter^ts du pays, comprennent

toute la necessite de la colonisation du pays

par la population indigene. C'est une preu-

ve qu'ils savent comprendre toute la mis-

sion du cultivateur, et qu'ils reconnaissent

que le sort du pays est entre ses mains.

Nous sommes bien aise que • le gouverne-

ment s'occupe enfin de I'avenir de Pagri-

culteur ; il a ete trop longtemps neglige
;

il ne saurait I'etre davantage, sans faii*e

courir a la population actuelle du pays le

risque d'etre bientot cliassee du sol qu'elle

habite,ou de devenir serviteur la ou elle est

proprictaire.Nous esp6rons que I'on ne s'ar-

r^tera pas en si beau cliemin, et que la le-

gislature a sa prochaine session accordera

a la Societe d'Agriculture du Bas-Canada

iiu octroi d'argent, qui puisse la mcttre a

m§me d'atteindre le but qu'elle s'etait

promis en se formant. Sans cet octroi, la

society ne serait qu'impuissante a faire

le bien, et ne servirait presqu'a rien. Mais
nous n'avons pas a cramdre pareille chose.

Nos legislateurs, plus que tons autres, com-
prennent trop toute I'utilite de semblables

institutions pour ne pas venir au secours de

la n6tre. lis comprennent trop bien que
I'avenir agricole et manufacturier du pays

depend presqu'enti^rement des societes

d'agriculture
j

pourraient-ils refuser leut

concours et leur aide a une entrcprise qui

doit produire des r6sultats aussi avanta-

geux pour notre pays 1

PRINCIPES fiLfiMENTAIRES
d^horticulture et (fagriculture.

Derni^rement, M. le Dr. Meilleur, sur-

intendant de I'education dans le Bas-Ca-

nada, a fait paraitre son rapport sur I'edu-

cation dans cette partie de la province

pour l'ann6e 184'7. Dans ce rapport, M.
Meilleur fait connaitre sans arriere-pensee

ses vues a I'egard de la loi actuelle d'edu-

cation ; il dit formellenient,qu'il est d'avis,

qu'on ne doit pas alterer les principes ac-

tuels de la loi d'education, mais seulement

faire a cette loi quelques amendements qui

ne toucheraient nullement aux principes

fondamentaux de cette meme loi. Apres

avoir fait voir quels sent les amendements
qu'il propose et avoir examine les uns

apr^s les autres les differents systemes

d'education que I'on propose, M. Meilleur

dit *' qu'il est encore plusieurs sujets qui se

" rattaclient a I'iustruction publique et qui

" demandent I'intervention de la legisla-

'^ ture," et il cite entre autres " I'enscigne-

" ment des principes elementaires de I'hor-

*• ticulture et de I'agriculture dans les prin-

" cipales 6coles du pays." Nos lecteurs

seraient peut-etre curieux de savoir ce que

M. le surintendant dit a ce sujet ; aussi

transcrivons-nou^ ici les lignes suivantes

de son rapport

:

" L'agriculture est partout consideree com-
" me la principale source de I'existence des
" peuples civilises, parce que les produits
" agricoles fournissent chaque jour a leurs
" besoins materiels, et servent a alimenter
" le commerce qui leur apporte, en echan-
" ge, les articles de necessite, de gout et de
" commodite.Notre climat et notre sol sont
" particulierement favorables a I'agricul-
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** tiire, mais la science agricole est encore
" ici dans son enfance. II est done de pre-
" mi ere importance, dans un pays comme
'' le n6tre, essentiellement agricole, d'cn
" inculquer les principes aux generations
" naissantes, et on pourrait le lUire aisc-
" ment an moycn des ecolcs-modelcs, do
" nos academies et dc nos colleges. On
" pourrait, pour cette fin, introduire dans
" ces maisons d' education un petit traite
" sur les principes elementaires de Phorti-
" culture et de I'agriculture, en forme dc
*' catechisme par excmple. Le v6nerabl3
*' et regxette M. Perrault, dans son traite
*• d'agriculture, recommande qu'une fcrme
*' soit attach6e,par chaque comte au moins,
" a une 6cole-modele, oii I'on enseignerait
*• th^oriquenient et pratiquement I'agri-
*' culture atsx 61dves. D'aprds son plan,
*' trds-judicieusement combine, les eleves
*^ feraient eux-m^mes,ens'instruisant d'ail-
*•' leurs dans les autres branches d'ensci-
" gnement elementaire, tons les travaux
*' de la ferme. II est regrettable qu'on
" n'ait pas encore donne suite a ces vues
" vraiment patriotiques."

Nous devons avouer que ncus sommes
tout-a-fait en faveur de P institution d\m
semblable enseignement, et nous sommes
convaincu qu'il ne saurait se trouver au-

cun de nos lecteurs qui no fut du m6me
avis. Quel est en effet le cultivateur qui

ne serait pas en faveur d'une GBuvre qui

dut lui procurer les connaissanccs neces-

saires a son 6tat et a ses occupations ? Le
cultivateur a besoin de savoir quel est le

meilleur raoyen de tirer parti de sesterres.

II doit connaitre quels sent les grains ou

les legumes les plus avantageux a cultiver.

II doit apprcndre a connaitre la qualitd de

son sol, et la manidre dc Pameliorer et de

le rendre propre a la culture a laqucUe il

le destine. li doit apprcndre a elcver des

animauXjCt savoir choisir les sortes de bes-

tiaux, les esp^ces que le climat et toutes

les autres circonstanccs favorisent davan-

tage. II doit encore connaitre la manidre

la plus avantageuse de sc defaire de ses

produits, et les lieux oii il doit se rendre

pour trouver des march6s bien achalandes.

Tout cela et beaucoup d'autres choscs sem-
blables, choses fort utiles, choscs meme
n6cessaires, il ne peut les connaitre que
par ceux qui ^tudient ces mati^res ou les

mettent en pratique. Or, un des meilleurs

moyens do parvenir a ce but, c'est, comma
le dit le surintendant de Peducation, Peta-

blissement des principes Elementaires do

Phorticultnre et de I'agriculture. Sans cela,

le cultivateur ne prendra pas la peine

d'aller trouver son voisin ou un notable de
Pendroit, pour prendre des informations

dont il aurait absolument besoin ; il n*y

pensefa memg pas. Mais en 6tablissant

dans les ccoles Pcnseignement de Phorti-

cultnre etde I'agriculture, ce serait tout

different. La le cultivateur se rendx-ait

comme par coutume ; il n'aurait pas honte

de se rendre la ou tons ses voisins iraient.

II s'en ferait meme un honneur, car il vou-

drait faire voir qu'il n'est pas un retrogra-

de, qu'il sait a[)precier les bienfaits de 1'6-

ducation, et qu'il ne refuse pas de se met-

tre au con rant des ameliorations et des de-

couvertes de son sidcle. Ajoutons cepen-

dant qu'autant que possible, cet enseigne-

ment horticole et agricole devrait 6lre gra-

tuit } ce serait le plus sur moyen d'y atti-

rer la population ; ou au moins s'il devait

y avoir contribution, elle devrait etre bien

foible et n'^tre pas une contribution a part.

Elle devrait 6trc jointe a celle pour les

ecoles, et n'en faire qu'une avec celle-ci.

Ce serait la province qui contribuerait

a cet enseignement, et ce ne serait que
juste. Puisque c'est Pagriculteur qui fait

vivre la population, le pays doit Peclairer

et lui procurer le pain de son intelligence,

et cela gratuitement ou d pen pr^s. D'ail-

leurs, il est temps que Pen fasse quelquo

chose pour Pencouragement de I'agricul-

ture en ce pays ; il y a assez longtemps

qu'on laisse le cultivateur sans education
;

il faut remcdier a cet abus, a ce mal, a ce
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suicide national. II faiit que la 16gislatnre

du pays vienne enfin an seconrs de I'agri-

ciiltnre et cela le pins vite possible. Quant

an mode de non-contribntion on a pen pr^s

par les populations, ce n'est la qu'nne sug-

gestion. Croyant que ce serait ^ desirer,

nous donnons notre pensee telle que nous

I'avons, et voiU tout.

Nous pnblions plus \m.3 les precedes

d'une assemblee de la soci6te d'agricul hi-

re No. 2 du comte de Charably. Comme
nos lectcurs le verront, cettc societe se pro-

pose de tenir differentes exbibitions et de

donner des prix pour les meilleurs grains,

les meilleurs legumes, les terres les mieux

cuitivees et les animaux les plus beaux et

les mieux soignes. Nous ne pouvons qu'ap-

plaudir au zeie que deploie cette societe

pour I'encouragement de I'agi-iculture, et

nous esperons que le m6me zele se fera re-

raarqner par tout le pays. Nous devons

nous souvenir en eflet qu'il n'y a ricn de

tel que de semblables , associations, pour

porter les cultivateurs a faire des amelio-

rations dans la maniere de cultiver leurs

terres, et dan& celie d'elever leurs ani-

maux. Les prix qui sont ofFerts sont un

stimulant tr^s-fort en cette mati^re : te-

moins les difierentes localites ou Ton y a

eu recours. La premiere exhibition a tou-

jours 6te surpassee par la second c et par

toutes les exhibitions subsequentes. Sou-

haitons done que de semblables se<iiet6s

s'etablissent et prospdrent dans tons nos

comt6s
; c'est un des plus siirs garants de

la prosperite future de Pagriculture parmi
nous.

Nous devons encore remarquer que la

societe d'agriculture de Chambly a decide

de faire inserer dans notre journal les an-

nonces que la societe doit faire publier

dans les journaux, et de souscrire a douze
copies de ce journal pour les faire distri-

buer gratuitement dans le comt6. On voit

par la que cette societe comprend tout Pa-

vantage de ce journal pour Pagriculteur,

et sait Pencourager liberalement. C'est

la un exemple que nous livrons au public ;

il jusera lui-m^me de sa valeur ; if appre-

ciera tout ce que cette conduite de la so-

ciete d'agriculture de Cliambly a de juste

et de logique. Pour nous, nous ne pouvons

que la recommander a nos lecteurs, et aux

societes d'agriculture en particulier ; cela

doit sufRre pour faire comprendre ce quo

Pon a a faire.

District de Montreal,
Pr(mince du Canada.

LONGUEUIL, le

11 avril 184s8.

A une assemblee des membres de Pas-

sociation d'agriculture No* 2 du comte de
Chambly, tenue ee jour d'hui k Photel de
Colin ^

Membres presents

:

John Yule, Ecr., President^

Isidore Hurteau, Vice-President

y

Joseph Vincent, Tresoriery

Jos. F. Allard,
Capt. V. Chenier,
Joseph Williams,
Jean Bte. Jodoin,
FRAN90TS Bourdon,
Antoine Vincent, et

NoiiL Lareau, Secretaire,

Les resolutions suivantes furent propo-

sees et adoptees unanimement

:

Resoiti lo.— Que Pinspection des ani-

maux se fera au village de Longueuil.
Resolu 2o.— Qu'une copie des precedes

de cette assemblee soit envoyde a un des
membres du comite dans chaque paroisse

avec une liste de souscription pour la faire

remplir.

Resolu 3o. — Que les personnes,qiii veu-
lent encou);ager Pagriculture dans ce com-
te, on qui desirent soumettre a Pinspection

leurs grains, foins, forme mieux tenue, ani-

maux et tons autres produits susceptibles

de passer a Pinspection, soient tenues a

donner d'hui au ler de juillet prochain la

somme de pas moins de dix chelins pour

ses grains, foins, ferme mieux tenue, et

animaux,et cinq chelins pour ses grains ov.

animaux.
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Resolu 4o. — Que pcrsonnc autre qu\in

associe souscrii)teur et qui aura i>aye sa

souscriptiou au terme dit, aura Ic droit dc
faire inspector ses auiniaux, et en rccevoir

le prix.

Resolu r)o.— Que le propri6taire qui cul-

tivera lui-in6me plusieurs terres aiu"a droit,

en payant dix cliolinSjde soumcttre a Tins-

pection le produit do ses aniuiaux et grains

provenant de sur cliacune de ses terres et

d'en recevoir la recompense ; mais au con-
traire si ses terres sont afierm6es, le mdnie
propri6taire ne ])ourra mettre ses grains,

animaux et autres produits a l'ins])ectionj

qu'en payant cinq chelins par chaque terre,

et dans le cas que le proprietaire ne vou-
drait pas souscrire, le t'errnier aura droit de
le faire et d'en recevoir le prix.

Resolu 60. — Qu'il n'y aura que les ani-

maux nes et 61ev6s dans ce comte, qui
pourront 6tre soumis a I'inspection, a moins
que Ics animaux, ainsi prese^ites pour ins-

pcction,quoiqu'etrangers, aient ete, durant
vsix mois immediatement avant I'inspec-

tion,Ia propriete d'un membre de la presen-
te association, qui les soumet a I'inspection,

auquel cas le president ou vice-pr6sident
est autorise d'exigcr le serm6nt du pro-

jDrietaire,

Resolu 7o. — Que Page dcs animaux qui
auront droit d'etre admis a Pinspection, soit

fixe comme ci-apres :

Pour un etalon de 3 ans k 10 ans.

Pour une paire de clievaux ou jumcnt
de travail de 3 ans a 10 ans.

Pour les juments poulinieres avcc leurs

poulins de 3 ans a 15 ans.

Pour les vaches.de 3 ans ^10 ans avec
veaux ou sans veaux.

Pour gcnisse d'un an a 2 ans.

Pour les taureaux de 2 ans a 5 ans.

Pour les beliers d'un an a 6 ans.

Pour une paire de brebis ou moutons
d'un an k 6 ans.

Poi\r les agneaux.
Pour les coclions mfi'e ou verrat de 6

mois a 3 ans.

Pour les truies de 6 mois k 3 ans.

Resolu 80. — Que les inspecteurs n'ex-

amineront ou ne rentreront dans leur rap-

/ port pas nioins dc trois arpents en superli-

cie de terre ensemencee en grains ou foin,

et pas moins d'un arpent en superlicie de
terre plantee en patates ou bl6-d'inde.

Risolu 9o. — Que le secretaire pourra
s'adrcsser d trois des pcrsonnes ci-apr^»

nommees pour inspector les grains, fbins,

patates et ble-d'inde,un quart d'arpent do
carotte de betterave ou manglcvorzel, les-

quels le comite autorise de faire un clair

rappoi't au meilleur de leur connaissance,
scrment ilument i)r6t6 dcvant le president

ou le secretaire,et classer la qualite de clia-

que grains, foins, jjatates et ble-d'inde de-
jniis un jusqu'a trois. Lesquels feront leurs

rapports i)ar ecrit au secretaire a fin de lo

soumettre au comite d'ici au dix d'aout.

Que I'inspection de I'orge et du foin se

fera vers le 10 de juillet.

Resolu lOo. — Que I'inspection des ani-

maux aura lieu le 25 septembre prochain.

Resolu 1 lo. — Que le president ou le se-

cretaire donnera notice a trois des inspec-

teurs qui voudront agir dans leurs qualites-

respectives.

Resolu 12o.— Qu'Irwin Grant, 6cr., soit

membre honoraire du comite.

Resolu 13o.—Que notice soit donn^e aux
portes d'eglises du comt6, du jour et terme
des inspections.

Resolu 14o. — Que la quality d'animaux
propres a I'inspection soit publiee a la porte

des 6glises de chaque paroisse du comte,

deux dimanches avant le joui de I'inspec-

tion.

Resolu 15o. — Qu'une copie des pr6sen-

tes soit trangmise au representant de ce

comte.

Resolu I60. — Que le secretaire soit au-

torise a so pourvoir d'un ecrivain et a lui

rembourser ses depenses, ainsi que pour

les frais de papeterie.

Resolu 17o. — Qu'une cojiie des presen-

tes soit transmise d un membre dans cha-

que paroisse, de laquelle copie il donnera
communication aux autres membres ainsi

qu'a la paroisse.

Resolu I80. — Que chaque membre aura
droit de recevoir des souscriptions et col-

lecter le monttiut souscrit,qu'il transmettra

aussitdt au tresoricr.

Resolu 1 9o. — Que le comite s'assemble-

ra le 20 dc juillet piochain.

Resolu 2O0. — Que la majorite des mem-
bres du comite, presents a chaque assem-
biee, decidcra sur la maniere d'agir dans
les affaires qui pourront se presenter et les
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dresser par 6crit comme reglements a siii-

vre, j-usqu'a ce que le coniite en decide

antrement par la suite.

Resolu 21o.— Qu'un animal, qui aura

une fois eniporte un premier prix,ne pour-

ra ^tre de nouveau admis a Pinspeclion.

Resolu 22o.— Qu'aucun propri6taire d'e-

talon, de taureau, de verrat ou beiier, qui

aura re^u un premier prix, sera teuu de le

garder pour Pusage du comte, une saison,

en cliargeant un prix raisonnable, s'il n'a

pas servi la saison precedente.

Resolu 23o. — Qu'il soit accorde trois

prix pour les trois terres les mieux teuues.

Resolu 24o.— Qu'il soit accorde des prix

pour le beurre, le fromage, 6tofie du pays,

flanelle et toile.

Resolu 25o.— Que toutes annonces ou
avertissements, relatifs a cette association

d'agriculture, soient publics dans le Jour-

nal d'agriculture du Bas-Canada.
Resolu 26o. — Qu'il soit achete,aux frais

de cette association, douze copies du Jour-

nal d'agriculture, pour distribucr dans ce

comt6.

BE LA FEVE.
Nous nous etions propose de dire un mot

de la feve ; car la culture de cette plante

est tres-avantageuse et reussit fort bien en

Canada. Une autre raison qui nous portait

a la recommander particulierement, c'est

que la feve sert on ne pent mieux a la nour-

riture des bestiaux, et que nous trouvons

qu'il est de notre devoir d'encourager au-

tant que possible parmi no'is J'61cve des

animaux. En presence des faits qui se

pasfjent de I'autre cote des lignes ; en pre-

sence du fait, que nous sommes en grande

partie tributaires des Etats-Unis pour les

animaux qui servent a notre consomnia-

tion ; en pr6sence du fait, qu'il sort du pa^^s,

par ce moyen, chaque ann6e, des sommes
^normes que nous devrions tacher de tou-

tes raanieres de fairecirculer parmi nous;

n'est-il pas de I'mteret du Canadien, de

I'int^r^t du pays tout entier de remedier a

ee mil 1 N'est-il pas de I'inter^t du pays

de tenter de faire nous-m6mes ce que font

nos voisins 1 Eh bien ! pour parvenir a cette

fin, nous ne devons pas dire qu'il n'y a que

les Americains qui doivent cultiver des

prod aits propres a la nourriture des bes-

tiaux ; nous ne devons pas dire qu'il n'y

aura que les Americains qui s'appliqueront

a I'eleve des animaux, et se feront ainsi

une source immense de reveuus. Nous de-

vons au contraire bien nous convaincre que

leCanadien a autant d'aptitude que ses voi-

sins pour cette - branche de I'agriculture.

Nous devons nous convaincre qu'il nous

suifit de nous y appliquer pour reussir, et a

cet effet mettre a profit I'experience et

I'excmple des autres.

Ceci pose, nous croyons que personne

ne trouvera a redire que nous extrayons

du Traits (1"*Agriculture Canadien Particle

suivant sur " la feve." Nos lecteurs ver-

ront que celui qui parle est un homme
d'experience,et qui parle avec connaissan-

ce de cause ; et ils ne manqueront sans

doute pas de remarquer que Pauteur de

cet article est le m^me que celui de plu-

sieurs autres d6ja cites. Nous recomman-
dons d'une maniere speciale cet extrait,

que voici

:

" La fdve est unfe plante des champs trds-

prcciense. On dit que PEgj^pte est sa pa-
trie. En Asie et en Europe clle a ete cul-

tivee depuis"^ les siecles les plus eloignes.

Les feves out ete longtemps connucs dans
la Grande-Bretagne, mais ce n'est que der-

ni^rement qu'on les a cultiv6es en grand
dans les terres ; car on les considerait ant6-

rieuremcLt propres seulement aun sol riche

ethumide.La culture des fdves est enpartie

limitee aux terres argileuses et grasses des
districts les mieux curtiv6s de PAngleterre,
et la f6ve a cheval est Pespece la plus or-

dinaire, cependant on prefdre dans quel-

ques comt^s anglais d'autres cspeces plus

ou moins grandes.

Quoique les feves ne soient pas cultiv6es

en Canada, je pense qu'on en pourrait

avantagcusement introduire la culture, et

notre climat leur convient mieux que celui
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de I'Anglcterre. Jc vais done d^crire Ic

mode de culture le plus conveiiublc t la

f^ve.

Les f^ves quoiquc sem6es a la volee et

quelquefois en fosses, sout mises en sillons

par presque tons 16s bons fermiers de I'An-

gietcrre. En pr6paraiit Ic sol pour cette

culture, il doit ^tre^profond^ment laboure

apr<^s la reeolte. II serait tr^s-avantageux

de labourer la terre une autre fois en luin-

temps et, s'il est possible, une deuxieme
Ibis. Le fumier pourrait 6trc cntcrr6 I'au-

tomne, sinon on pent le mettre dans les

sillons immediatement avant de semer les

luves ou les euterrer en printemps.

Le mode de preparer le sol pour pece-

voir la semence en printemps, que je vou-

drais recommander, serait de labourer la

terre en planches bien form6es de neuf
pieds de large, d'enterrer le fumier, s'il ne
I'a pas 6t6 en automne. Lorsque cette

partie de I'ouvrage est achevee, les feves

pourraient etre semees en sillons a travers

les planches a trente-six pouces de distan-

ce, les semant dans les sillons deux pou-

ces I'une de I'autre, et couvertes de trois

ou quatre pouces de terre. On pourrait

adopter un autre mode, en tirant avec la

charrue de petites raies dans la longueur
des planches, de sorte qu'il y aurait a pen
pres quatre raies ou sillons dans chaque
])lanche de neuf pieds, et en y semant les

feves qu'on couvrira de terre avec la pio-

clie. Je pr^fererais pourlant la premiere
maniere,si I'on ne pouvait^ pas adopter I'ex-

tirpateur dans la culture posterieure, parce

qu'un liomme pent rehausser les sillons de
chaque cote sans marcher sur la planche
ou casser les plantes. De cette mani^re,
le champ pent etre tenu entierement sec,

si les raies sont tenues parfaitement pro-

])res, et en tout cas c'cst ce qui est cssen-

ticUement necessaire si Ton veut cultiver

les feves avec succ6s ; si le sol est humide,
ou si \on laisso I'eau croupir la oii Pon a

seme des pois ou des feves, aucune de ces

plantes ne profitera. Si I'on parvient a cul-

tiver la fdve en grand, d'autres modes de
culture seront preferables a celui que je

viens d'indiquer ; mais pour le moment,
cette culture sufFira pour faire un commen-
cement, et faire connaitre aux cultivateurs

la veritable valour de la feve.

Le climat le plus favorable k la feve

n'est ni trop sec ni trop humide. En gene-

ral cepondant \m 6te sec lui est le plus fa-

vorablc.D6s que I'hivcr a cesse,elle devrait

dtre scmee ; si elle ne I'est pas de bonne
heure, elle est sujctte a raanquer, surtout

s'il suivait un 6t6 sec. En Angleterre, on
emploie deux minots ou deux minots et

demi pour en semer un acre. Si les feves

sont plantecs trop proches k proches, les

cosses de la tcjte sculem.ent s'emplisscnt au
norabre de 3,4 ou 6 grains ; si au contrail

e

la semence est claire, les plantes cosseront

et s'empliront jusqu'au pied. Qu'on seme
a la volee ou en sillons, on a la coutume de
semer une petite quantite de pois avec les

feves, et I'on dit'que ce melange ameliore

et la qualite et la quantite de la paille

comme fourrage.

La culture subsequente commence lors-

que la feve a fait quelque progres. Si I'on

se sert de la pioche,comme on doit le faire

lorsque les sillons traversent la planche,

les mauvaises herbes devraient toutes ^tre

coup6es, et celies auxquelles on ne pent

pas parvenir avec la pioche, on doit les ar-

racher a la main. Si les plantes sont bien

avancees, elles devraient etre rechaussees

comme les patates. Si les fdves sont plan-

tees en sillons de la longueur des planches,

une petite charrue pent oj^^rer entre les

sillons precisement comme pour les pom.-

mes de terre, 6ter la terre des plantes,

piocher les mauvaises herbes ; et apres

quelques jours d'intervalle on devrait re-

mettre la terre centre les plantes a I'aide

de la charrue. Dans des saisons pluvieu-

ses, la graine ne murira pas bien vite, et

dans ce cas on trouvera avantageux de

houssiner la tete des plantes avec la lame
d'une vieille faux qu'on auramontee dans

un manche de bois. Cette operation, a ce

qu'on pretend, fera murir les fdves quinze

jouifs plus tot, et Ton pourra les engrauger

peut-etre une semaine plus tot. Les feves

exigent d'etre bien miires avant d'etre

coupees ; autrement la qualit6 en est infe-

rieure, et elles ne se conservent pas bien.

On coupe les f<ives ordinaircment a la fau-

cille, quelquefois on les moissonne, et dans

quelques occasions on les arrache m^me
avec la racine. On doit les laisser quelques

jours sur le chaume pour y faner et secher
;

on les engerbe ensuite avec des liens de

paille et d' osier, on les plante debout pour
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s^cher, mais sans gerbes de couvz;rture.

On pent aisement garder les f^ves en men-
les, qii'on coiivre convenablement de chau-

me ou de paille,s'il n'y a pas de place dans

la grange ; et si en les entre danscelle-ci,

on devrait leur choisir ime place, oii elles

ne chaiiff?ront pas. Le battage dc8 feves

est presqu'anssi facile que celui des pois.

En Angleterre le prodnit est different. Do-
naldson dit qu'nn champ de f6ves,prenant

I'ilo en general, pent rapporter depuis 16

jasqu'a 4-0 minots d I'acre, mais qii'une

bonne r^colte ne pent pas exceder (tcrme
nioyen) 20 minots. Middletonditqiie dans
Middlesex, les r6coltes de f^ves yalent 10

a 80 minots I'acre. En Canada j'ai vu 30
cosses bien remplies apr^s nne tige de fcve.

Les feves sent quelquefois reduites en
farine, la plus fine pour en faire du pain,

la plus grossiere pour les cochons : mais
les feves servent en general a la nourritu-

re des chevaux, des cochons et d'autres

animaux domestiques- On pretend avoir

trouv6 par une experience souvent repe-
.tee, que les feves sent une nourriture plus

substantielle et plu% salutaire pour les che-
vaux que I'avoine, qu'elles les rendent plus

vifs et leur peau plus lisse. La paille des
fdves, si elle a et6 proprement traitee, est

cousideree un bon fonrrage pour les betes

a cornes, et les chevaux la prefdrent sou-

vent a la paille.

Le produit des f^ves est, comme celui

des pois. plus en proportion de la graine
que dans aucune autre c6r6ale. Un minot
de ieves doit donner 14 livres de fleur de
plus qu'un minot d'avoine, et un minot de
pois 20 livres de plus. Les maladies de la

feve sent la rouille, la nielle et la rnanne.
II n'y a pas de remade centre ces maladies,
except6 ce qu'une bonne culture pent
faire jMDur les pr6venir."

Groseilles.— M. McNab, I'un des plus

habiles jardiniers d'Edimbourg, a mis dans
des bouteilles d'eau des groseilles a grappes
et a maquereau,et les a suspendues en Pair
pendant la belle saison. Ces plantcs ont
v6g6t6 aussi vigoureuscment que dans la

terre, et ont donn6 des fleurs et des fruits

gros et savoureux. Lorsque le froid ap-
proche, il depose ses bouteilles dans une
bache froide.

Nous transcrivons ici un des Entretiens

si beaux, si familiers et si pleins d'actuali-

t6, qu'un habile ecrivain fran^ais, M. De
Cormenin, a rediges ces annees dernieres

pour servir de lectures et d'instractions a

ses compatriotes des carapagnes. Nous

choisissons I- hygiene rurale, car c'est un su-

jet auquel on ne fait g6neralement pas

assez d'attention parmi nous, et dont ce-

pendant la negligence cause tant de maux
et de nialheurs chez nos bons cultivateurs .

La forme du diaiOgue,qui est donn^e a ces

entretiens,doit les faire lire avec inter^t et

plaisir. Nous savons deja que plusieurs do

nos lecteurs ont et6 fort contents de quel-

ques essais en ce genre qui ont deja paru

dans ce journal ; c'est une raison pour nous

de leur ofFrir encore quelque chose d'ana-

logue. Nos lecteurs voudront seulement

remarquer que M. De Cormenin, ecrivant

pour la France, doit dire parfois des choses

qui sent peu applicables parmi nous ; leur

bon-sens saura les distinguer et en faire

justice. Nous ajoutons qu'il faut bien se

souvenir que, si I'auteur parait en favour

de I'usage de quelques boissons fermentees

pour les cultivateurs, c'est que la France

est un pays a vin, que les boissons y sent

a bon marchfe, et ne sont pas comme les

n6tres un vrai poison. Nos cultivateurs

comprendront eu::-m6mes que ce passage

ne saurait s'appliquer a eux, et que dans

nos circonstances et dans notre position,

un verre de lait vaut bien un verre de bois-

son, et coute bien moins cher. Cela dit,nous

laissons la parole a M. De Cormenin :

DE L'HYGli:NE RURALE.

Francois. — Je me suis souvent deman-
ds comment il se fait que nous soyons, nos

enfonts et nous, devores chaque annec, a

la fin de l'ct6, par des fidvres opiniatres

qui n'attaqucnt pas les travailleurs des

villes, places dans les memos conditions

d'etat, de veteraents et de nourriture que
les gens dc notre village.
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Maitre Pierre. — Ccla tient a I'insaln-

brit6 de vos chauini6res et a la negligence

de votre personne.

D'abord, il faiit, nutant que possible,

lorsquo vous construisez unc inaison, tour-

ner vers I'est, qui est la plus saine de toutes

les expositions ou vous habitez, et placer

les batirnents d'exploitation, vacheries,

,. ^curies, bergeries, toits a pores, sur les der-

ri^res ou par les c6t6s.

Les murs interieurs des logements, des

greniers et des etables, devraient etre, tous

les ans, laves au lait de chaux ; le plan-

cher do la chambre a coucher, un peu ex-

hausse et carre en briques sur un lit battu

de inacliefer et de sable ; Ic plafond le plus

eleve possible ; la fenfitre large, ouverte

des le matin et donnant passage au sbleil

;

l'alc6ve d6gag6e, pendant le jour du nioins,

des rideaux de serge trop 6pais qui, d'or-

dmaire, I'obscurcissent et I'enveloppent.

Malbeureusement, c'est devant la inai-

son meiTie et a la distance de qnelques

pieds, que, de temps immemorial, a 6t6

creus6 le trou au fumier, et la viennent se

rendre et s'agglomerer, poarrir et fermen-
ter les urines et les excrements des ani-

maux et des hommes, avec les eaux gras-

ses et les debris des legTimes, des insectes

et de toutes sortes d'licrbes et de plaintes

fangeuses et croupies.

Toutes ces exhalaisons mephitiques sont

chassees et portees par le moindre vent,

a travers la porte et la fen^tre de I'habita-

tion, oil elles s'engouffrent, se condensent

et sont respirees, a pleine poitrine, par les

hommes, les femmes et les enfants.

Francois. — Cela est vrai. Et pourriez-

vous me dire, maitre Pierre, d'apresquel-

les regies d'h^-gicbne se doivent conduire

les enfants, les adolescents et les homrnes
de la classe pauvre et laborieuse des

champs 1

Maitre Pierre. — Volontiers, Francois,

eV, pour commencer par les enfants, on ne
doit attribuer la plupart de leurs maladies

qu'et I'intemperance de leur noiirriture.

T.eurs parents doivent prendre garde
(|u'ils ne mangent avec exc6s des 16gumes
farineux et qu'ils ne chargcnt lour esto-

mac de pruuelles coriaces ou de fruits

verts
;
qu'ils ne boivent pas des boissons

iermenttes
;
qu'ils ne marchent pas, pieds

nus, sur le carrean humide ou dans la boue.

En outre, comme ilssoutsujets, au prin-
temps particulidrement, a des angines as-
scz rebelles, a des maladies 6ruptives, a
des fi^vres interraittentes vernales qui
naissent des exhalaisons mar6cageuses et
des changements brusques de I'atmosphd-
re, il faut les sevrer absolument, dans ce
teraps-la, du r6ginie excitant des boissons
spiritucuses, et ne les nourrir, autant que
possible, que d'aliraents substantiels.

Il sera bon aussi, de peur d' epidemic, d©
tenir dans Pisolcment et dans un air tem-
p6r6, les jeunes sujets atteints de varioles
et de scarlatines.

Francois. — Et les adolescents, cette

pr6cieuse esperance de Icurs families, de
I'agriculture et de la patrie, ne sont-ils pas
dignes aussi de tout notre inter^t, de nos
soins les plus empresses et de nos pre-
voyances les plus attentives 1

IMaitre Pierre. — Oai, Francois; I'hy-

giene des adolescents laborieux merite au
plus haut point toute notre soUicitude.

Francois.— Vous le savez, maitre Pier-
re, souvent les adolescents, excedes de
travail, a peine ages de seize a dix-sept
ans, ressemblent d6ja a des hommes murs,
et devenus hommes murs, a des vieillards.

Chez eux, la fibre dcvient dure et rigi-

de, bien avant Page. Leur visage se ride^

leurs cheveux blanchissent, leur peau bru-
nit, se desseche et s'ecaille. Leurs articu-

lations, tant6t roidies par le froid, tantot

brulees par le soleil, perdent leur souples-

se. Leur dos, arque de bonne heure, ne-

pcut plus revenir sur lui-m6me.

Que faut-il faire pour ces jeunes ou-
vriers 1

Maitre Pierre.— II faut proportionner

leur travail a leurs forces, ne pas abuser
de leur jeunesse, et se souvenir que les

enfants n'appartiennent point en propriete

a leur pdre, et qu'ils ne sont ni des ani-

maux, ni des esclaves.

Francois — Quellcs sont 6galement les

precautions indiquecs par la science de
l'hygi(iue et par ['experience, pour la san-
te des hommes murs ?

Maitre Pierre. — II faut que le culti-

vateur conserve pendant longtemps ses v6-
tements d'hivcr, ses sabots, sa veste

;
qu'il
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porte line cravatc dans les contr6es humi-

des et boisees
;

qu'il no dorme pas en plein

air sur la t ?rre fraiche
;
qu'il ne s'abreuve

pas d'eanx froides on gatecs, a sa main et

sans mesure
;
qu'il boive,dans les travaux

emUrases et extenutmts de la nioisson, un
melange de cidre, de biere, de vin, de vi-

iiaigre, scion les cliniats, les temperatures

et les })roductions do cliaqne pays
;
qu'il

se couvre la t6te, pendant I'ete, d'un cha-

peau de paille, a larges bords
;
qu'il se d6-

Ijarrasse d'une partie de ses habillements

lorsqu'il travaille, et qu'il s'en revdte

apres
;
qu'il se repose une heure, des que

le souper est fini, avant de se mettrc au lit

;

qu'il prenne, au cours des grandes chaleurs,

quelques boissons aromatisees de quinqui-

na, de fruits acidules et de plantes am^res
;

qu'il fasse usage, centre la dyssenterie,

d'une decoction de riz pour tisanne
;

qu'il

use de lavements d'eau amidonuee, qu'il

observe alors la diete et le repos, et qu'il

se prive absoluiuent de 1'usage des fruits.

On evitera pour les femraes et les enfants

les goitres et les affections scrofuleuses, en
renouvelant frcquemment Pair et ensepa-
rant les chambres a coucher des foyers

d'infection, tels que les ecuries, les laite-

ries, les etables, les cuisines, etc.

La chanibre a coucher doit etre souvent
balayee, ct les murs doivent en etre blan-

cliis a la chaux,deux fois par an.Les lits ne
recevrout qu'une ou deux pcrsonnes au
plus. La paillasse sera faite de paille d'a-

voine, de graines foliacees,de mais, de fou-

gdre, de zostere, etc.

Les vfetements doivent 6tre larges pour
les liommes comme xiour les femmes.

II faut changer de linge deux fois par
semaine, et avoir une chemise pour la nuit

et une chemise pour le jour.

Prendre en et6 des bains a I'eau couran-
te, et, en toute saison, se laver frcquem-
ment les mains, les bras, les pieds, le vi-

sage.

Les dimanches et fdtes, 6viter les execs
de boisson, de jeu et de d6bauche.

Telles sent, Francois, les precautions
hygieniques, dent la simple et facile ob-
servation vaudrait, aux travailleurs de la

campagne, contenteraent, force et santC.

La sant6 des mancEuvres, Francois, est

toute Icur richesse.

Deux bras forts et laborieux valent
micux qu'un arpent de plus. C'est done
a son corps, k sa personne, a sa sante, plus

qu'd sa terre, que I'homme des champs doit

prendre garde. Or, il veiile avec une sorte

de tendresse, nuit et jour, sur ses chevaux,
ses vaches et ses moutons ; il tourne et re-

tourne sans cesse son heritage a la b6che,
a la pioche, a la charrue ; il emonde ses

arbres, il lie sa vigne, il bine ses legumes,
il cendre ses pres, et il ne se soigne pas
•iii-mdme, lui qui est la main, le pied,

I'arae, la vie de sa famille et Je sa raaison I

Francois.—Puissent quelques-uns d'en-
trenous, si ce n'est tons, maitre Pierre,

vous lire et profiter de vos salutaires avis !

DE L'OI E.

jNiOus trouvons dans un excellent trait6

d'agriculture fran^ais Particle suivant, que
nous recommandons a Pattention speciale

de nos agriculteurs

:

L'oie est un des plus utiles de nos oiseaux
domestiques;elle fournit un duvet precieux,

des plumes a ecrire, et en outre une grais-

se abondante et une chair de bonne quali-
te. C'est bien a tort qu'on la regarde com-
me le type de la stupidite^ car elle sait fort

bien prevoir tout danger et so defendre
avec courage.

L'oie vit en paix avec tons les autres
oiseaux de basse-cour et ne cause parmi
eux ni desordres ni querclles ; mais si I'on

attaques et eifraie les oies, ou si un stran-
ger s'en approche, surtout lorsqu'elles ont
des petits, on les voit s'avancer hardiment
vers leur ennemi, le cou tendu et le bee
menacant. Elles sent naturellement pro-

pres, evitent autant que possible le fumier
et la boue,recherchent Peau fraiche et font

souvent la toilette a leur plumage ; mais
elles ont generalement un penchant centre

Icquel il faut etre eu garde, c'est de se r6-

unir aux oies sauvages, lorsqu'il S'eu trou-

ve dans le voisinage ; aussi dans ce cas

faut-il avoir soin do leur casser le fouet de
Paile.

II y a 2 races d'oies domestiques, la

gi-ande et la petite, qui n'est qu'une varie-

te de la premiere ; mais on nes'occupe
guere que de la grande, parce qu'elle est
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d'un raeilleur rapport. En Espagne on a

obtenii de l'accouj)lement de males sauva-

ges avec dcs oies domestiques dcs m6tis a

chair tr6s-liiic.

Les oies sont blanches, noires ou grises
;

Ics blanches sont plus recherch6es a cause

de leur duvet.

Un male suffit a 5 ou 6 femelles. L'ac-

couplement a lieu en fovrier, ou m^me
plus tot, si la temperature est douce, ou si

I'on a nourri les oies de graines 6chauf-

fantes.

On reconnait que le moment de la ponte

est venu, lorsqu'on voit I'oie apporter de la

paille a son bee pour construire son nid, et

rester longtemps posee sur ses OBufs ; il

faut alors repandre de la paille seche et

brisee pr^s de I'endroit qu'elle a choisi ; si

cet endroit n'est pas chaud et eloigne du

bruit, il faut I'attirei dans un lieu conve-

nable, en y pla^ant de la paille et des or-

ties dont elle aime Podeur, et en y com-
men^ant un nid qui doit etre plat,pour que

tons les OBufs soient 6galem9nt converts.

L'oie va y d6poser successivement ses

CBufs, surtout si I'on a soin de raettre de la

nourriture a sa port6e, et un grand vase

plein d'eau, ou elle puisse boire et mdme
se baigner pendant I'incubation. On pent

laisser couver a chaque femelle 14^ a 15

cBufs. Le male reste presqne toujours au-

pres de la femellfe pendant qu'elle couve,

la protege avec vigilance et plus tard Pac-

compagne aux champs, lorsqu'elle y con-

duit ses petits. L'incubation dure de 27

a 30 jours.

II arrive sonvent que des OBufs eclosent

quelques jours avant les autres ; il faut

alors sortir promptement les oisons du nid,

autrement la mere croit sa tache terminee

et abandonne sa couvec ; on les tient chau-

dement, et on ne les rend a leur mdre que
lorsque tons les (Eufs sont eclos.

On commence a leur doimer des CEufs

cuits et haches tres-menu, melanges de
jeunes orties, de pain ou de farine d'orge,

bl6 ou sarrasin ; au bout de 5 ou 6 jours,

on remplace cette nourriture par de la

bouillic de mai's et de pommes de terre

cuites. Pendant les premiers temps, il faut

les tenir chaudement, parce que le I6ger

duvet qui les couvre ue suffit pas pour les

garantir du froid ; il faut alors ne les lais-

ser paturer que par un beau-8oleil, et leur

distribuer la nourriture trois fois Ic jour

;

au bout d'un mois,on leur donne des feuil-

les de chicor6e et de laitue hachee, toutes

sortes de legumes cuits et detremp6s avec
du son dans Peau ti^de ; on les laisse bar-

boter dans Peau tout le temps qu'il leur

plait, et on les conduit dans les chaumes.
On a renonc6 a les envoyer paturer dans

les prairies, parce qu'on a reinarque qu'el-

les y detruisaient les bonnes heibes et mul-
tipliaicnt a Pinfini les plantes nuisibles,

surtout la camomille a fleur simple ; mais
on leur livre les terrains vagues.
Dans les pays ou on les fait paturer,

toutes les oies du village se rassemblent le

matin au son de la cornemuse de leur gar-

dien, et le suivent aux champs sansqu'au-
cune s'ecarte de la troupe : le soir chaque
oie retourne chez son maitre, sans qu'une
seule s'egare. II faut toujours leur distri-

buer au retour quelque nourriture, pour les

maintenir €fn bon etat et les accoutumer a
rentrer au logis avec plus d'empressement.

Pour engraisser les oies, on a soin de les

plumer sous le ventre, de leur donner une
nourriture adondante, et de les renfermer
dans nn lieu obscur, etroit et tranquille.

C'est au mois de novembre qu'on com-
mence Poperation

;
plus tard el les entre-

raient en rut, s'occuperaient de la ponte,et

on les noui-arirait en pure perte. II y a 2
modes d'engraissement : le premier plus
lent, mais plus economique, consiste a leur

presenter une pate de pois, de pommes
de terre, de farine d'orge, d'avoine et de
mais, detrempcs dans de Peau ou du lait,

qu'on leur laisse manger a discretion.

Le second precede est plus prompt ; on
prend Poie trois fois par jour, on la place
entre ses jambes, on lui ouvre le bee de la

main gauche et on lui fait avaler, de la

main droite, 7 a 8 boulettes de 2 pouces de
long sur un pouce d'epaisseur ; on lui fait

ensuite boire du lait ou de Peau de son.

Cet engraissement dure 15 a 20 jours.

En Pologne, on engraisse les oies en les

pla^ant dans un pot de terre. defence, d'une
capacite telle qu'il ne permet pas a Pani-

mal de s'y remuer d'aucun cote. Le pot
est dispose dans la cage, de maniere a ce
que les excrements de l'oie n'y restent pas

;

on les nourrit avec de la farine de mai's

melangee de raves bouillies. Les oies y
ont a peine s6jouru6 15 jours que leur vo-



www.manaraa.com

220 JOURNAL D'AGKTCULTURE.

luine est lei, qu'on est forc6 de briser les

pots pour les en tirer.

Les mutilations employees jadis, pour

hater I'engraissement, sout abandonnees

aujourd'liui comme cruelles et inutiles.

II y a deux sortes de plumes d'oie: les

grandes, qui se tirent des ailes et servent

a (^crire ; les petites, qui s'emploient a faire

des oreillers et suppleent a l'6dredon. Pour
les avoir, on plume les vieilles oies trois

fois Pan, a la fin de mai, a la mi-juin et a

la fin de septembre ; mais pas plus tard,

parce qu'alors le froid les incommoderait.

Les meres ne doivent etre plumees que six

semaines ou deux mois apres qu'elles ont

CQuve, et les oisons pas avant Page de deux
mois. On reconnait que le duvet est mur
lorsqu'il se detache de lui-m6me : si on
i'enleve trop tot, il se conserve mal et les

vers s'y mettent ; on plume I'oie sous le

ventre, autour du cou et sous les ailes. Les
plumes qu'on arrache aux oies, quelque
temps apres leur mort, ont unc mauvaise
odeur et se pelotonnent.

On fait s6cher les plumes au four une
demi-lieure aprds qu'on en a retire le pain,

et on les conserve dans des tonneaux ou
dans des sacs plac6s en lieu sec ; lorsqu'el-

les out pris de I'liumidite, elles contractent

une mauvaise odeur et se gatent 5 si elles

sout trop seches, elles se brisent.

Les oies, comme les poules, sent sujettes

a la pepie, a la diarrhee, a la vermine et a

la constipation ; on les en guerit par les

m6mes moycns.
Elles sont fort sujettes a I'apoplexie :

cette maladie se manifeste par un tour-

noiment continu sur elles-m6mes, et elles

periraient bientot si on ne les saignait, en
leur ouvrant avec une forte aiguille, ou un
canif, une veine assez apparente placee
sous la membrane qui separe les ongles.
La cigue, dont les oisons sont trds-avi-

des, et la jusquiame, sont pour eux des poi-
sons violents

; a peine en ont-ils avale une
feuille, qu'ils tombent les ailes 6tcndues,
et perissent dans les convulsions, si on ne
leur administre du lait frais avec de la
rhubarbc.

II faut clioisir et eplucher avec soin les
jeunes orties qu'on fait cntrer dans la uour-
riture des oisons ; car cette plante devient
un poison violent pour I'animal, lorsqu'il
est attaqn6 de la nielle ou des pucerons.

On fait cesser les accidents qui en r6sul-

tent, en donnant de I'eau ti^de dans la-

quelle on a fait dissoudre 4 a 5 grains de
chaux.

D U C A N A Pw D .

Le canard est le plus facile a elever de
tous nos oiseaux de basse-cour» il est aussi

le moins coiiteux et le plus produciif quand
son education se fait dans des localil^s fa-

vorable s.

Le canard comman d'Europe descend
evideniment du canard sauvage ; il en a
conserve les habitudes et la constitution,

il n'en diff^re que par une plus grande va-

nete de plumage. Le m^le s'appelle ca-

nard, la fameile canne, et le petit canne-
ton.

Le mMe se distingue de sa femellc par

deux ou trois petiles plumes retroussees

que Pon remarque a la naissance de la

queue, quelquefois aussi par la leinte vert-

Ibnce de sa t^te et de son cou.

On eleve en France deux varietes de
canards coinmuns, qui diflerent d'une ma-
ni^re tres-sensible par la dimension du
corps, savoir : le canard barboteur ordi-

naire, et le canard de Norinandie, qui est

d'une grosseur sensiblement plus forte que
le canard sauvage. Tout ce que nous
avons dit concernant la nourriture, la pon-
te, Pincubation, Peleve, I'engraissement et

les maladies des oies, peut s'appliquer au
canard ; seulement nous devons faire re-

marquer que le canard exige de Peau plus

iuiperieusement que les oies, qu*il aime

moins a parcourir les champs et les prai-

ries, et que son parcours a moins d'incon-

venients.

Le canard niusqu6, ou de Barbaric, dif-

fere de notre canard parses formes el sea

moeurs : il est plus gros et plus fori. L'eau
ne lui est point necessaire ; il se baigne

ires-rarement, aime a voler et a se per-

cher sur des objets peu eleves. Le male
ne porte point sur la queue la petite loufTe

de plumes retroussees qui denote le ca-

nard commun ; c'est par la tele qu'il so

distingue de sa femelle ; ses joues et la

partie superieure de son bee sont garnies
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i\e caroncules rouges trds-kirgcs, mais qui

ne sont point extensihles ; son pKitnage est

blaric ou noir cnivre, mais sans melange

des deux coulours snr le m^rne individu.

La femelle pond des roiifs plus gros et

tcints d'une autre nuance que les ccufs de

la canne commune : elte aime ii faire son

nid dans des endroits retires, et a les cou-

ver ou elle les a pond us ; elle est meilleu-

re couveuse que la canne ordinaire, mais

elle r.'aime point a ^tre renfermee pendant

I'incubaiion : il taut la laisser a la place

qu'elle a choisie^ ne point la visiter trop

souvent, et se conlenter d'eloigner d'elle

les animaux qui pourraient la troubler et

menacer sa couv6e.

Les jeunes, au moment de I'eclosion,

recherchent I'eau beaucoup plus que dans

Vcige adulte, mais il est prudent de les en

Eloigner, surtout lorsqiie la temperature

n'est pas tr^s-chaude, parce qu'ils succom-

bent iacilement au moindre froid.

Le canard de Barbaric s'allie assez vo*

lontiers a notre canne commune, et pro-'

duii avec elle des metis fort gros et fort

bons, mais en general infeconds. On Pen-

graisse par le meme procede que les au*

tres canards et sa chair est excellente,

pourvu qu'aussitot apres sa mort on lui

tranche la {^te,qui communiquerait au res*

le du corps une odeur musqu^e.

A NOS ABONNllS.

Nos abonnes sont pries de nous faire tenir,

dans le courant du mois, les sommes qu'ils

nous doivent ponr abonnement au Joufnal

d^Agriculture. Nous espermis qu'ils s'em-

presseront de repondre a notre appel, et de

venir r6gler au plus vite. lis doivent se

souvenir que le journalisme, corame toute

autre entreprise, a besoin d'argent pour se

soutenir. Si les abonnes ne paicnt pas, qui

veut-on done qui paie 1 Comment veut-on

done que le Journal se maintienne 1 II nous

«emble qu'il n'y a personne plus interess6

au succ<is de cc journal quo les agricul-

teurs eax-m6mcs. C'est un moyen pour

cux d'avoir tme foulc de rcnseignements

qu'ils ne pourraient se procurer autrement

qu'a grands frais. C'est un moyen pour

eux de connaitre les nouvelles methodes

suivies en agriculture, d'appfendfe ce que

Ton prepare dans le pays pour le soula-

gement, la prosperity de I'hommc des

champs ; c'est en un mot, un moyen et un

facile moyen de s'instruire sur Part de I'a-

griculture. Et tout cela coute la faiblef

somme de cing chelins nar annee, T)our un

beau volume de 384 pages in-^S"^ ! En ve-

rite, nous ne coraprenons pas comment on

neglige d'acquitter une dette comme celie-

la, une dette d'interet, une dette d-honneur.

Nous savons fort bien que pour un grand

nombre, c'est un pur oubli. Mais il y a

pour eux un remede ; c'est de nous en-

voyer, imm^diatement apr^s avoir lu cet

article, le montant qu'ils nous doivent.

D'ailleurs, nous sommes oblige de le dire,

t6t ou tard il faut payer ; et il est toujours

preferable de le faire de soi-ra6mo et de

son propre gre. Aussi invitons-nous do"

nouveau ceux qui nous doivent (et ils sont

en grand nombre) a se rendre a notre ap-

pel, et a nous faire tenir au plus t6t le mon-

tant de leurs dettes a notre 6gard.

ENCORE AUX ABONNfiS.
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos

abonnes que la Society d'AgiicuIture vicnt

de se procurer un bureau pom* son propre

usage. Ce bureau est ouvert tout le jour,

et le secretaire s'y trouve cliaque jour

depuis dix heures du matin jusqu'a une

hcurede I'aprds-midi.Les personnes,qui out

affaire au secretaire^ doivent done s'adres^,

ser a ce bureau de la societe ; il se trouve

au No. 25, rue Notre-Dame, en face de

l'H6tel-de-Ville, dans la maison occupee

par M. Shepherd, le grcneliler de la society.
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REMARQUES
POUR LES MOIS DE JUIN ET DE JUILLET.

Le mois qui vient de s'ecouler a 6t6 des

plus favorables a la vegetation. II a et6

en general bien chaud, malgre quelques

journdes de froid qui, nous dit-on, n'ont

fait que ^eu de mal dans le Bas-Canada.

II n'en a pas 6te ainsi dans tout le Haut-

Canada ; car il parait que dans la partie

la plus orientale do cette section de la pro-

' vince les patates ont toutes 6t6 perdues, et

il a fallu les remplacer. En revanche, le

Bas-Canada a maintenant son fleau, ou

plutot ses fleaux ; et ces fleaux, ce sent les

chenilles et les sauterelles. Les chenilles

ne paraissent agir d'une maniere perni-

cieuse que dans certaines localites du dis-

trict de Quebec, ou elles s'attaquent aux
6pinettes et aux sapins, et les font perir.

On craint, dit a ce sujet le Journal de Que-

bec, que du moment que les chenilles ne

trouveront plus de quoi se nourrir sur les

^pinettes et les sapins, elles ne se jettent

sur les champs et ne d6truisent tout sur

leur passage. Ce ne serait la que ce que
I'on voit actuellement dans le district de
Montreal qui est infeste en plusieurs en-

droits par les sauterelles. Ces insectes ne

se sont pas attaques, comme les chenilles,

aux arbres des for6ts ; mais ils sont venus
s'cibattre sur les champs converts de ve-

getation, et mettent tout a net sur leui*

route. " lis sont en grand nombre, dit une
lettre-circulaire de Tev^que catholique de

Montreal, les clotures en sont tellement

couvertes que I'on ne distingue ni pieux
ni perches." Voila les deux fleaux qui me-
nacent actuellement le cultivateur du Bas-
Canada

; nous ne pouvons dans cette ex-
tremite offrir de remade a ces maux. Ce
sont des maux que I'homme est irapuis-

.
^nt a guerir, et que Celui seul qui les en-
voie pent faire disparaitre.

Durant le mois de juin, les tourtes ont
continue a abonder ; les marches en ont

etc tr^s-bien fournis ; elles ont pu par leur

abondance rapporter un bon profit a nos

cultivateurs. Quant anx autres produits,

ils n'ont pas beaucoup vari6 dans leurs

prix. La fleur se vend de 240. 6d. a 25c.,

les pois blancs 3c. 2d. a 3c. 4d. le minot,

le ble-d'inde 3c. 3d. par 56 lbs., le sain-

doux de ^Idi. a 5d. Le ble est peu en de-

mande, le beurre sal6 est a 6.^d. la livre.

Nons profitons de la presente livraison

pour rappeler aux cultivateurs que I'on

fait, en bien des pays, et en quelques en-

droits du Canada, des labourages d'ete.Ces

labourages, si I'on suit les faire bien et

avec de bonnes charrues, doivent contri-

buer puissamraent a am^liorer les terres

qui sont cpuisees ou steriles, et celles qui

sont couvertes de mauvaises herbes. Ren-
versons ces mauvaises herbes, enterrons-

Ics, et I'on pent 6tre certain qu'elles

se detruiront ainsi d'elles-m^mes. Car

c'est un fait reconnu que, si les mauvaises

herbes ne sortent pas de terre, elles de-

vront perir immediatement. Deplus, il

faut bien remarquer que ces mauvaises

herbes, ainsi enfouies dans la ten e, se de-

composent, et ferment pour le sol un ex-

cellent engrais. Ce que nous disons la,

c'est ce que I'experience a fait connaitre

aux meilleurs agriculteurs, aux hommes
les plus pratiques. Cette experience a en-

core prouve que les mauvaises herbes, qui

croissent dans les champs cultives, prc-

viennent en grande partie de ce que I'on

ne fait succeder les recoltes les unes aux
autres que d'une maniere irreguli^re. On
cultive sans principes et sans systeme

;

comment veut-on reussir 1

On ne parle pas encore cette annee de
la mouche-a-ble ; si nous ne nous trompons

pas, c'est entre le 20 et le 25 de juin qu'el-

le fait son apparition. Nous esp6rons qu'el-

le cessera maintenant de nous faire sa vi-

site annuelle, et qu'elle ne se joindra pas

'Ml moins cette annee aux sauterelles, pour
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la ire perdrc toiites Ics r^coltes. Ce serait

doublemont regrettable ; car la vegetation

a la phis belle ripparence possible, et de

bonnes et ahondantes rcooltes pourraient,

vu Ics troubles d'Enrope, se vcndre a des

prix fort oleves. Tl faiit done que pour

sa part lo cultivatenr fasse tout on lui pour-

renssir, et a cct effet, 11 doit, nous le r6p6-

tons, etouiier toutes les mauvaises hcrbes,

qui. tr^s-souvent, sont la principale cause

dii manque de recoltes ; d'aiileurs, il coute

toujours moins clier do les faire disparaitre,

que de les laisscr
;
puisque, par leur pr6-

sence, elles nuiscnt toujours plus ou moins

a la vegetation des bonnes plantcs.

Si les recoltes sont en bon etat, le cul-

tivateur devrait avoir soin de se conserver

de la semence pour I'annee prochaine. II

faut moins se fier aux marchands de se-

mence que par le passe ; non pas parce

qu'ilb trompent les cultivateurs ; mais par-

ce que c'est pour ceux-ci une epargne d'au

moins cinquante pour cent sur le prix de

leurs semences. Un agriculteur pratique

du pays disait :
" Commencez par les

grains qui sont murs les premiers, et met-

tez de cote de la semence de chaque sorte
;

c'est une epargne, et vous 6tes plus sur de

ce que vous aurez a semer." Get agricul-

teur avait raison.

Durant le mois de juillet, un agriculteur

soigne se donne bien garde de laisser per-

dre le fumier qu'il n'emploie pas ; il le

couvre d'une certaine quantite de terre,

dont le quart est de la chaux. C'est un
moyen fort usite et dont on parait genera-

lement satisfait.

Nous aurions encore beaucoup a dire sur

les travaux du mois qui commence, mais

I'espace nous manque. Nous remarque-

rons* seulcment qu'il est une maxime qui

dit qu'il " faut tout faire en son temps," et

nous engageons les cultivateurs a ne pas

roublier en travaillant dans leurs chainps
;

C'est le plus sur moyen de ne pas avoir a

deplorer plus tard do grandes pertes, et k

pouvoir s'accuser d'une coupable negligen-

ce.

o

SOCIETE D'HORTICULTURE.
La society d'horticulture de Montreal a

tenu une exhibition ces jours dcrniers,ct il

pnrait qu'elle a 6t6 des plus brillantes.

Pour nous, nous nous sommes abstciKi de

nous y trouver ; car vli que l*annonce di-

sait que les membrcs devrait montrcr leurs

cartes a la porte du lieu de I'exhibition,

nous avons conciu qu'il fallait pour les au-

tres pcrsonnes payer une entree. Or, com-
me jcurnaliste et surtcut comrae r^dacteur

du seul Journal d'agriculture eh langue

frangaise qui se trouve dans le pays, nous

avions droit de recevoir gratis une carte

d'entree. Q'a a toujours ete la coutume
d'en agir ainsi a I'egard de la Presse ; nous

ne saurions comprendre jjourquoi on a vou-

lu s'afFranchir cette Ibis de cette coutume.

Toujours est-il que nous ne sommes pas

alle a I'exhibition pour cette raison, que
le comite de direction de la societe d'hor-

ticulture ne saurait trouver mauvaise.

Nous sommes bien aise de pouvoir an-
noncer que la trociete d'Agriculture vient
de recevoir quelqucs dons de livres qui lui

permettent de commenccr une bibliothd-

que. Ces commencements sont encore bien
fiibles, mais ils suflisent, d'abord pour at-

testor la generosite des auteurs de ces pre-
sents, et ensuite pour engager d'autres a
les imiter. Les personnes qui desireraient
suivre la m6me route et joindre leurs of-

frandes a cellos deja recues,sont prices de
les adresser an secretaire an bureau de la

societe.

Colonisation Une lettrc du gouver-
nement annonce que le nombre d'acrcs de
terre, a 6tre defrichees dans les 4 ans par
les colons qui recevront les 50 acres de
terre gratuits, sera de 12 au lieu de 16,
comme il avait ete dit d'abord.



www.manaraa.com

*24 JOURNAL D ' A G K T G U L T U B. E.

ANNONCES,

L. P. BOIVIN,
Coin des Rues

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,

Vis-a-vis Pancien Palais de Justice^

Mnireal.

OFFRE ses plus sinecures remerciments
a ses noipbreusess prcitiques |70ur I'cncourage-

inent liberal qu'il en a re^u, et pi'ofite de cctte occa-
sion pour les informer qu'il a transport e son Maga-
sin a I'ciidroit ci-dessus, ou il csperc rcucontrer le

meme encoui-agement dout on I'a honcie jusqu'a pre-

sent.

Son Assortiment de Bijouterie consisfe en

:

MontreK en Or. en Argent, a Patentes ct a Cjlindie,

pour Dames el Messieurs,
Chaines de col en Or poui" Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, Rubans, Ciiaincs courtes en Or ct

Acier pour Montres,
Bagues dc toutes especes, Jones de mariagc, etc.,

Epinglettes de gout en grande variety.

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes on Argent,
Ornements de <;ol pour Dames,
Souvenirs en Ecaille, en Perle, en Email,
Boites a Cartes en Aigent, en Nacre et en Gcaille,

Bourses en Soie, avec ornements en Acier,

Ridicules de Dames, en Acier,

Lunettes en Or, Argent, Acief et Ecaille^

Boites pour do de Fantaisie,

Pendules de diverses especes,
Coutellerie fine, etc., etc., etc.

—
- AUSSI,

—

Lantcrnes pour passages^ Tran^parents pcur chasslsj

Miroirs assortis, Paniers franca is de Fantaisie, una
grande variety de Tapissefie^ Parfumerie fraiigaise et

anglaise, Cannes assorties, Chapclets, Medailles ct

Crucifix en ar^-ent et en m^lal, et une grande vari6te

d'objetsdans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE,

IES CHAMBRES DE LA SOCIETE
J et le BUREAU DU SECRETAIRE

sont maintenant ouverts chez M. George
SHEPPiERD,Grenetier de la Societe, No.25,
rue Notre-Dame vis-a-vis du Bureau du
Coiiseil de Ville.

Heures DE Bureau— Depuis Dix jus-
qu'a Une heure ; durbint ce temps le Se-
cretaire se tiendra g6n6ralenient au Bu-
reau.

Montreal, ler. juillct 1848.

MELANGES RELIGIEUX
•

CE journal se public le mardi et le ven-
drebi

; il est Religieux, Politiquc,Com-
raercial et Litt6raire ; il contient toujours
les nouvelles les plus I'ecentcs tant du Ca-
nada que des pays etrangers. C'cst aussi
mi journal d'annonces ; le taiix de celles-
ci est le meme que celui des* autrcs jour-
naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisses du Bas-
Canada, il doit done etre recherch6 pour
]es an nonces.—Le prix du journal est de
VIjYGT CHELIA^S par annee, payables
d'avance^ frais de poste a part.—^On s'abon-
ne -k

:\Iontreal, ehez MM. Faere & Cie.
Quebec, chez M. D; Martins au, Ptre.
Trois-Rivi^res, chez Val. Guillet, Ecr.
Ste. Anne Lapocatidre chez M. F. Pilote,-

Ptre., au college.

Montreal, ler. mars 18-iS.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
tieres.

Lc prix de la souscription est par ann^o
de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sont eL part.

On ne s'abonne pas pour nioins d'un an;

La souscription doit dtre payee dans les
SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
CINQ CHELINS, CO SCra UN CHElIN do plus
par cliaque mois de retard.

Lc.<? souscriptions doivent 6tre adressees
au " Secretaire de la Soci6te d'Agricultu-
re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettres, etc.,des-

tineeg au Journal Fran^ais d'Agriculture,
doivent 6tre adressees (franches de port),

a I'Editeur du Journal d'Agriculture
(partie francaise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELANGES RELIGIEUX,
Coin des Paies Mignonne et St. Denis*

JOSEPH CHAPLEAU,
Imprimeitr,

y
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PROCfiDl^.S DE LA SOClfixS D'AGFwlCULTURi: DU BAS-CANADA.

Vol. ! MONTREAL, AOUT, 18i8. No. 8-

FORMATION DES FOSSfiS.

On doit fa ire les fosses avec antant de
precision et d^exactitude qlic possible, et a

moiiis que les ouvriers ne sachent maiiier

leurs outils avec adressc, et qu'ils n'aient

I'habitude de laire des fosses, ils ne les fe-

ront pas bicn.

En general les foss6s onverts sont cenx
qui conviennent le niieux en Canada. La
grande quantite des eaux qui doivent dis-

paraitre Inrs de la fonte des neiges au prin-

temps, ne pourraient pas s'eeouler au
moyen de fosses converts, quelque bien

faits qu'ils fussent ; ils demeureraient gla-

ces, ainsi que le sol au-dessus d'enx, long-

temps apres recoulement des eaux des

neiges. I)ans de grandes pluies ret6, ils ne
sufiiraient pas pour faire ecouler les eaux
a temps afin de prevenir le dommage qu'el-

les causeraient aux recoltcs. Les fosses

couverts sont exposes a se boucher, lovsque

les eaux de la surface y peUcjtrent ; il se-

rait tres-imprudent de la part du fermier

de les construire dans tout autre but que
d'egoutter des sources, et m6me en ce cas,

s'ils ne sont bicn faits il est tr<^s-probablc

que le froid les endomraagera. Les fosses

couverts exigent une pente double de celle

des fosses ouverts, afin qu'ils puissent cou-'

ler ; et vu la surface plane de ce pays,

cette circonstance est d'une grande impor-

tance. La m6me cir,constance previent

en grande partio la necessity des fosses

couverts, parce que dans un pays oii la

surface est unie, les sources u'abondent

pas.

Quand un iermier, apres de mures re-

»flexions, a resolu de construire des fosses

converts, s'il y a nssez de pente, le fosse

doit avoir au moins de 3 a 4- pieds de pro-

fondcur, dans sa partie la moins crcuse,

afin de le soustraire autant que possible a

Tinfluence do la gelee. Sa largciir dpit 6trc

^e 2 ^ 3 pieds au foiid, 'ot^3 a i au semmet.

On coupe la tourbe et la depose sens des-

sus dessous sur un c6t6 du fosse, et on jette

la terre de Tautre c6t6. On le construit

avec des pierres s^chcs, superpos^es dans

le s«ns qui leur convicnt (et non pas de

c6t6), de 9 i 12 ponces d*6paisseur, sur 6 k

8 pouces de haut, laissant une ouverture.de

6 pouces sur 6 a 8, dont les pierres doivent

6tre suflisamment fortes pour r^sister d la

pression du poids des pierres et de la terre,

et projeter au moins de trois pouces sur

rint^rienr de chaquo mur lat6ral ; on doit

entasser deux pieds de pierres au-dessus du
comble de Touverture. Le premier pied

doit consister en pierres de tros k quatre

livres, niais le deuxieme doit so composer

de pierres concass^es conime eel les dont on

fait brdinairement les cliemin?, le tout' doit

^tremisde niveau, afin que chaque partio

du ca;ia! soit pourvue d'une 6 gale 6pais-

seur de pierres. Alors le gazon qu'on avait

d'abord 6te, on le pose sur les pierres, sens

dessus dessous, et s'il n'y a pas de gazon

on met une 16gc^re coiTche de paille, afin

d'emp6cher les raottes de tombcr dans Tou-

verture. On pent cnsuite remplir le vide

de terre jusqu'a la hauteur de neuf pouces

au-dessns du niveau du terrain, pour obvier

a I'abaisscmcnt. J'ai construit un canal

sur ce plan, mais d'une dimension plus

grande, et il opt^re Jres-bien dcpuis trois

ans. Si le fermier d6sire que le travail et

les frais de ses fosses ne soient pa:^ faits

inutilement. il assistera perscmnellement

a la construction des murs, du comble,

de I'ouverture et i rentassement, des

petites pierres. Daus le cas on le fond
du foss6 serait mou, il serait necessaire d'y

poser des dalles minces "de fa^on qu'cllca

s'6tendissent jusqu'au moins a un on deux
pouces au-des.^ous de chaque mur. Un ca-

nal de cette sorte sera couteux, mais s'il

n'est pas construit convenablemont il sera

pire qu'iuutile ; et ccux. qui ne vQudront

p&s oxMQvirir l^s fra\8 dd fi.ir«t des ffjss^s

I
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souterrains devront so contenter de foss6s

onverts.

En Aiigleterre on se sert beaucouii de

tuilcs pour faire des fosses, mais je ne les

recommanderais pas ici. Le moyen le plus

sur pour construire des canaux souterrains,

c'est de les faire avec de petites pierres en

abondance, placees au-dessus de I'ouvertu-

re dans le fond de I'egout, de quelque di-

mension qu'il soit.

On doit avoir le soin de donncr une pente

aux foss6s ouverts. Ici on pent ^ peine leur

donner trop de pente. Un fosse de 2 pieds

de profondeur doit avoir au moins 4 pieds

de largeur au sommct et au fond cclle de

la Mche ; dans les fosses d'une grandc di-

mension on pent observer la m^me propor-

tion. Lorsque les fosses sent ndcessaires

au milieu des cliaraps (cc qui arrive dans

la plr.part des cas), on peat les creuser et

en enlever la terze pour la charrier dans

des bas-fonds, ou I'etendre sur la surface

du champ ; la charrue pourrait alors tra-

verser ces 6gouts sans difficultes, et ils se-

raient plus efficaces pour emporter les eaux
des rigoles du terrain laboure, que s'ils

6taient formes d'une autre maniere ; ils

auraient une jolie apparence, et I'herbe

pourrait croitre sur chaque bord ju^qu'au
fond, et il n'y aurait pas de danger de les

voir se remplir par les 6boulements de ses

parois. Sur la plupart des fermes les fosses

exigent de I'amelioration. On laisse accu-
muler sur les bords les terres qu'on en ote,

et dela vient queries bords 6tant plus liauts,

tandis qu'ils devraient 6tre plus bas qu'au-
cune partie du champ, Peau ne pent se

frayer un cheniin dans le fosse, et c'est la

principale cause qui fait que les bords de-
boulent. La terre ainsi entassee indemni-
serait amplement le fermier s'il la charriait

sur sa ferme pour en remplir les creux et

la m^ler au composte. Cette amelioration
manque a la g6neralite des terres en Ca-
nada, et la terre ainsi coupee, aussi bien
celle des rigoles 61ev6es, si on la m^lait
avec un pen de chaux et la retournait une
couple de fois avec la beche, elle ferait un
riche tcrreau pour enduire les terres voisi-

nes. La pente des bords des rigoles et des
foss6s ouverts est, a quelques exceptions
pr6s, tr6s-neglig6e en Canada, ainsi que le

nivelleraent des ^Ijevaticgas form^es par de
nombreux labours. Ces ressources dQjyjo-

raient les moyens d'enrichir les terres voi-

sines avec des frais tres-pen considerables,

et d'am^liorer beaucoup les fosses et les

champs pour la culture future.

Feu M. Nimmo, dans un excellent jour-

nal sur I'egouttage, donne les renseigne-

ments suivants sur I'inclinaison relative

des canaux pour faciliter la d6charge do
leurs eaux

:

" Les rivieres grandes et profondes cou-

lent assez rapidement avec une pente d'en-

viron un pied par mille, ou 1 sur 5000
** Les petites rivieres et les

ruisseaux coulent assez rapi-

dement avec une pente d'en-

viron 2 pieds par mille, ou 1 sur 2500
** Les petits ruisseaux a pei-

ne maintiennent leur courant

au-dessous de 4> pieds par

mille, ou 1 sur 1200
" Les fosses et les canaux

souterrains exigent au moins
8 pieds par mille, ou .. .. 1 sur 600

** Les rigoles des sillons et les saignees

exigent bien davantage."
Je crois cet estim6 correct en pratique.

ENGRAIS DES VEAUX.
On a dit que la race la plus avantageuse

pour nourrir des veaux de boucherie est

cette sorte de vaches, qui donnent le plus

de lait, dont la richesse et la qualite n'est

pas un grand objet, ni adaptee au but en
vue. En Angleterre on pref^re les grandes

vaches de Holderness sous ce rapport, non
pourtant pour nourrir des veaux de la m6-
me race, mais d'une race plus petite ; et

on pretend que les veaux de Devonshire
surpassent tons les autres nourrissons et

pour la rapidite de I'engrais et pour la

beaute de la viande.
La methode d'engraisser les veaux en

Canada, c'est de les laisser tetter leur mere.
La periode necessaire pour engraisser les

veaux de cette maniere doit differer selon

les circonstances, mais en general c'est de
6 a 9 semaines. Dans des cas ou le lait'

est un article profitable, les veaux ne paie-

ront pas les frais de I'engrais. Je crois que
la methode hollandaise d'engraisser les

veaux est preferable a telle de les laisser

tetter ; c'est la suivante :—le parquet dans
l«quel se trouv* le vtau est assez 6itroit
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pour qu'il no puisso pas e'y retourner, do
sorte qu'il no peut qu'aller en arri^ro jus-

qii'a la»;fin du parquet qui est courte aussi,

et en a\to.nt vers la porte : il est tenn en
parfaite obscurite, bien proprc ct a un plan-

cher en entier au niveau. Si Ic uourrisseur

vient pour porter le lait, il ouvre un petit

trou, assez grand pour qu'il puisso y passer

la t6te et qui se trouvc dans la porte ; d<is

quo I'animal voit la lumiiire, il s'avance,

sort la tote, que le vacher met dans la cliau-

di^re ; et ayant appris a boire le lait, il en-

graisse plus rapidement que par aucune do

nos methodes, oii I'on attache le veau ou

on lui perniet de courir dans la place ou la

cour. Les fermiers hollandais suspendent

un morceau de craie pr^s de la porte pour

que le veau puisse le lecher ; et s'iJs sent

ponp- l'6ter, le parquet est construit, quant

a sa hauteur, de sorte que si la porte est

ouverte, il tombe dans la voiture, dans la-

quelle entre le veau et y est attache. Le
plancher des parquets hollandais est en
ouvrage de treillis, de sorte que le veau y
est toujours parfaitement sec. De cette

maniere la quantity de lait pour engraisser

parfaitement le veau est donnee, qu© sa

m^re en ait assez elle-m6me ou non. Si

le veau est constip6, un pen de bouillon de

lard ou de mouton le reraettra ; et s'il com-
mence a se purger, une petite quantity de
presure dont on se sert pour faire prendre

le lait, le guerira. Dans le cours de I'en-

grais on donne aux veaux de la farine d'or-

ge et de la graine de lin bouillie. On doit

un peu saigner le veau une ou deux fois

dans la derniere semaine ou les ierniers

dix jours.

Le prix des veaux gras varie selon le

bon 6tat du jeune animal et le temps de
l'ann6e qu'on en dispose. Au marche de
Montreal, un veau gras de six ou huit se-

maines se paiera six a huit piastres ; et, a

I'age d'un mois trois a cinq piastres. Ce
qui suit est une estimation comparative
des ditto rents usages qu'on fait du lait, sa-

voir : en engraissant des veaux, et en f,xi-

isant du fromage dans le comte de Glouces-

ter en Angleterre. On trouvera que cette

estimation est exacte pour le Canada aussi,

excepte quant aux prix des articles.

" En engraissant les veaux pour la bou-
cherie, il faut ordinairement 7 semaines
pour lei porter aux poid« d'un quintal eha-

cun ; et ils consomracnt la quantity sui-

vante de lait : tL peu pr(is 10 gallons la pre-
midre semaine, 16 la seconde, 20 la troi-

sieme, 24. la quatriemc, 27 la cinquidrae,
30 la sixieme et 32 la septicme ; de sorte

qu'il faut 159, disons 160 gallons de lait

pour produire 1 12 livres de veau. La va-
lour moyenne en argent des modes pr6ci-

tes de convertir le lait en un article dd
vente est la suivante :

100 gallons de lait

produisent 112 lbs.de

fromage de la meil-
leure qualit6, qui 4
6d. j)ar livre font .. £% 16

Et 5 liv. de beurre
de petit lait, ce qui ^

8d. par liv 3 4
Valeur de 100 gal-

lons de lait converti
en fromage 2 19 3

100 gallons de lait

produisent 34- liv. de
beurre a lOd. par liv. 1 18 4
Et 74 liv. de fro-

mage de la qua lit6

inferieure a3d.par liv. 18 6

Valeur de 100 gal-

lons de lait converti

en beurre et fromage 2 6 10

100 gallons produi-

sent 1121iv.de veau,
a7^d.parliv 3 10

Mais des veaux se

vendent aprds leur

naissan«e 10 chelins 10

Ce qui d6duit,lais-

se comme valeur de
lOO gallons de ce lait

a

Done la valeur do
100 gallons en en-

graissant les veaux
est de

3

1 17

Done il est plus profitable de faire du
fromage de premiere quality, que d'en faire

du beurre et du fromage infcrieur, ou d'en-
graisser les veaux."
On n'aura pas ces prix en Canada ; mais

si Ton faisait de bon fromage, on approche-
rait plutdt de ces prix que ne fait lo veau,
qui se vend nweinent a plus dc 3d. la liv.

Qaeiqufi les reaax ne soient pas si grand*
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ici qu'en Aiiglctcrrc cependant la m6mc
qimntite de lait prodnira la m6mc qnantite

de viande ici comme en Angleterre, si les

vranx sont convenablement traites. Je ne

doute nuUement que le lait des vachcs ca-

nadiennes teniics en bon paturage, serait

tout aussi riche que celui des vachcs an-

glaises, si seulement nons poiivions avoir

ce» bons p&turages pendant r6t6.

CONSERVATION VV HOUBLON,

PAR M. LE PROF. BALLINCf.

Tout le monde sait lo rOlc important que

joue le honblon dans la fabrication de la

biere, boisson dont I'usage semble se r^-

pandre de plus en plus, et Tinfluence pr6-

pondcrante que cette substance excrce siir

la saveur, la qualit6 et la consetvation de

cette boisson ; raais en m6nie temps per-

sonne n'ignore que, jnsqu'a ce jour, on n'a

pas trouve de proced6 satisfaisant ponr

conserver ce houblon pendant longtemps

dans son etat d'integritc et avec toutes les

propri^tes qu'il possSde dans les' ])remiers

mois qui suivent sa r^colte. C'est preci-

se raent a P6poqne oii le houblon, par les

parties efficaces qu'il renferme, c'est-a-dire

par SOS matieres resineuses et son hiiile

aromatique, serait le pins utile roiu la con-

servation de la biere, ou en 6te, qu'il a deja

6prouve dans le mode de conservation ac-

tuel des alterations sensibles. Son huile

aromatique, qui favorise le ni61ange de ses

parties resineuses dans le mout en ebulli-

tion, est deja en partic 6vapor6e et en par-

tie pass6e a I'etat r6sinoide ; il n'en entre

done pas une aussi grande quantite, a poids

6gal de houblon, dans les mouts et la biere
;

d'oii il resulte que celle fabriquee en et6,

et arriv^e en aout et septembre a I'etat po-

table, devient bien plutot acide que celle

preparee dans les autres mois de Pannee
;

et tien qu'aux epoques chaudes de Pannee

il y ait encore d'autres causes qui agissent

d'une maniere d6favorable sur la conserva-

tion de la bidre, telle, par exemple, qu'un

refroidissement imparfait dans les bacs,

nne fermentation op6ree a une temperatu-

re trop 61evee, une clialeiir trop considera-

ble dans les celliers, etc., toujouis cst-il

eertain qu'une bidre pr6par6e avec de bon

teoiiblon bi©u conserv4 pssera moins faci-

lemeht a Pacide, dans les m6mes circons-

tances, que celle qui aura 6t6 faite avec

de vieux houblons ou deshoublonsde qua-

lity inferieure.

Parnii tons les moyens proposes et mis

en pratique, la compression sous le plus

petit volume possible du houblon est cclui

qui a donne les meilleurs rfesultats pour le

conserver pendant longtemps en bon etat.

Mais quand on songe qu'a cct effet il faut»

pour que le houblon ne contracte pas de

morsissure, le faire s6cher compl6tement

tant a Pair que sur des tourailles ou dans

des chambres chauffees, et m6me presqu*

le torrefier, il est facile de comprendre que,

par ce mode de traitement, une certame

portion des parties utiles qui le composent

doivent, pendant cette preparation ou i la

presse, se dissiper, ou du moins 6prouver

des alterations notables, et que par ce

moyen de conservation le houblon doit, en

derni(ire analyse, etre d-autant plus mau-

vais qu'on Pa conserve pendant plus long-

temps.
Ainsi, jusqu^ present, on ne connaissait

pas de moyen de conservation pour le hou-

blon preferable ^ la compression. Une

methode qui aurait pour but non-seulement

de conserver ^ cette substance toute son

activite et ses propriet6s utiles, mais en-

core qui rcsserrerait dans des limites plus

etroites les enormes variations qu'elle

6prouve dans ses prix, en permettant de

Pemraagasiner quand elle serait k bas prix,

serait done d'un grand interet pour la fa-

brication economique de la biere, ainsi que

pour tons les consommateurs de cette bois-

son. La methode qui remplit ce double

but a ete, je crois, decouverte en 1847 par

M. F. G. Rietsch, et voici en quoi elle

consiste :

Le houblon, soit aussit6t apres sa recolte,

soit dans les premiers mois qui lui succ^-

dent, est melange a un extrait de malt de

cereales, que Pinventeur prepare d'une

maniere qui lui est propre, puis s6ch6 et

introduit dans des caisses ou des barils,

dans Icsquels il est amenc par la pression

a un volume ben.ucoup moindre ;
an moyen

de quoi il est preserve pendant longtemps

de toute alteration et du contact pernicieux

dePair atmospherique par Pextrait de malt

qui Penvironiie.en quelque sorte de tout©

part, et s'oppose d'ailleurs tant a Pdvspo-
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ration qii'au passage h Tetat resinoi'de dc

Phuile essentioiie. Cette ni6thode so dis-

tingue d'aillcnrs dcs aiitros par le pen de

frais qu'elle exige.

Comnit) le rapport dans lequel I'extrait

de malt ct le lioublon sent melanges en-

semble est connu, lout brasseur petit cal-

culer a Tavance la qiiantit6 dant il aura

besoin de cette masse lioublonneuse solide

pour lliire une o|)<jration, et, en outre, que
la substance qui enveloppe le houblon est

du malt, ou un extrait de malt, c'est-a-dire

la m^me substance qui se trouve dissoute

dans les mouts, on n'introduit done rien

d'6tranger dans la bi(ire : et corame dans
une op6ration ordinaire on emploierait une
(Juantit6 de malt egale a celle qui se trou-

ve dans I'extrait, il en resulte que I'appli-

cation de cet extrait conservateur n'occa-

sionne aucun surcroit de d6pense.
Ce moyen, soiimisen grand al'exp^rien-

ce, a deja donne de bons resultats ; et on
ne doit pas s'effniyer de la quantite de
tioublon qu'il faudrait traiter ainsi ; car ou
conceit qu'il n6 s'agit pas d'y soumettre

celui dont on fait usage pendant les mois
qui suivent la recolte, mais seulement le

houblon qu'on destine i la fabrication de
la biere pendant les chaleurs de I'^te, ou

celui qu'on mettrait en reserve dans les

annees abondantes pour venir au secours

des annees calamiteuses.

AMELIORATION DES TERRAINS DE CRAtE.

Dans un m^moire trds-d6taill6 sur Vem-
ploi de la chaux en agi'iculture^ que vient

de publier M. le professeur Johnson, chi-

miste de la societ6 d'agriculture de la

Haute-Ecosse, nous trouvons sur I'emploi

de la craie un article qui ne sera peut-Mre
pas sans inter6t pour les sols qui sont re-

converts en Canada par cette formation
g^ologique, et qu'on sait 6tre cel6bres par
leur aridit6 et leur faible production.

'* L'emploi de la craie est plus ou moina
6tendu dans toutes les parties de I'Angle-
terre sur lesquelles s'etendent les forma-
tions crayeuses. On Pextrait generalcmcnt
de fosses qu'on creuse vers la fin de I'au-

tomne ou au commencement du printemps
quand elle est encore impr^gnce d'eau, et

<^n la depose en niorceaux sur les champs.
Pendant Phiver, les gel6e3 et les d^gels

consecutifs r^duisent ces raorceaux, les d6-

litcnt, et on les r^pand au printemps sur le

terrain.
** Je ne suis pas sufRsamment pr6pai6,

et je n'ai pus fait d'6tudes assez suivies sur

les districts oii Pon emploie la craie, pour
determiner d'apr^s quels principes lespra-
ticiens opdrent ces rechargements ; seule-

ment je sais que, dans le Hampshire, on
ne Papplique jamais aux terres pen profon-

des reposant sur la craie, exeepte quand on
suppose qu'ciles manquent absolument ou
a pen pr(^s de calcaire, ou que les terres

sont arides ; mais je suis porte ^ croire que
la pratique des ferraiers n'est pas la m6me
dans les autres districts ou regime par 1q

mdme principe.
" L'applicartion de la craie dans les du-

nes crayeuses du midi de PAngleterre, et

aux wolds du Lincolnshire et du Yorkshire,

est de date trds-ancienne, et Pexp6rieuce a
d6montre que ces rechargements r^petes

de craie avaient lieu avec arantage, m^me
sur des terrains profonds seulement de
quelques centira. et reposant immediate-
ment sur des lits de craie. C'est un fait

singulier que les terrains noirs pen 6pais

des South-Dows contiennent a peine par-

fois une trace de chaux, et qu'en les d6fri-

chant la premiere chosti qu'on fasse soil or-

dinairement de les charger de craie.

" Partout ou on pratique le chaulage t

la craie, on pr^f^re en general les couches
les plus profondes a celles superficielles.

On fonce souvent les puits d'extraction t

une profondeur considerable, et la craie

qu'on en extrait a et6 reconnue depuis long-

temps comme plus avantageuse que celie

provenant des couches plus pres de la sur-

face. Le fermier qui applique nombro de

tonneaux de cette craie profondc par acre

sur ses champs so garde bien d'entamer
avec sa charrue un centira. de celle qui

repose immediatement sous la couche ara-

ble mince qu'il laboure tons les ans.

" Partout ou les craies superieures affleu-

rent lasurfuce, il existe un pr6juge g6ne-

ral, et probabloment raal fonde, dans beau-
coup de localites, contre la pratique de ra-

mener d la surface cette craie par les la-

bours. Le cultivateur prefdre retourner

6tornellement sa couche mince et meuble
de terrain plut6t que de chercher a Pap-
profondir, de pour, a ce qu'il presume, de
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porter atteinte a sa f6condit6. Mais les

opinions eclairees qui se partagent partout

relativcment a I'importance de Papprofon-

dissement dii sol, ont determine qnelqiies

agricnlteurs, hommes entrepreiiants et de

progrcs, a rontpre en visiere avee I'ancien-

ne habitude, et a essayer, de la rnaniere

la plus habile, les perfection neraents que,

par suite de raisons ou de prejuges locaux,

on avait consid^res jusqu'a present corame
inapplicables dans les districts qu'ils habi-

tent. Un pas immense et hardi a 6te fait

entre autres, sous ce rapport, par M. Hewitt
Davis, de la ferme de Seldon, pr^s Croy-

don, comte de Surrey, dont le domaine re-

pose sur la craie superieure. Dans le but

d'approfondir le terrain de 15 centimetres,

il a raraene a la surface 18 a 20 centira. de
craie pure, apres avoir 6goutte ct assaini

ses cha:2'nps jusqu'i una profondeur d'un

metre. L'effet imm^diat, d'apr^s cequ'il

me marque, n'est pas frappant, mais n'a

^t6 nnllement desavantageux a son terrain.

11 a pu toutefois, mainteuant que le temps
a ameubli cette craie, produire des recoltes

i racines profondes telles que trefle, feves,

choux et navets de Su^de, qui v^getaient

mis6rablement auparavant, et triphr ainsi

la valeur de sa terre.

'* 11 y a certainement un vaste champ a

de bonnes ot utiles ameliorations dans les

pays cray^ux, si la craie pur^ pent 6tre

ainsi labouree profondement avec avanta-

ge pour le terrain et profit pour le cultiva-

teur. Cette opinion revolt une nouvelle

confirmation de quelques experiences tou-

tfs recsntes qu'on doit d M. Huxtable.'*

BNSEIGNEMESTT AGR0XG2,IIQUE EN FRANCE.

M. Barrat vient de publier une note plei-

ne d'int6r^t sur I'enseignement ogronomi-
que en France. Cette note nous a sembl6
jenfermer des idees el la fois si justes et si

utiles, que nous avons cru devoir la repro-
duire en son entier. Plus tard, cet habile
ing6nieur agricole donnera a ce plan d'or-

ganisation des d6veloppements qui en fa-

ciliteront befrucoup les applications imra6-
diates que nous appelons de tous nos vceux,
et que nous nous empresserons 6galement
de consigner dans les eolonnes de notice

journal.

Voiei maintenant les bases de ce projet

:

lo. Etablissement di?. fermes-6coles dans
chaque commune a I'aide d'un terrain de
six hectares au moins. Ce terrain pourrait
6tre pris sur les biens communaux ou af-

ferme a tres-long bail.

2o. Cette fermc-6cole scrait travaill6o
au moyen de journ6es de prestation four-
nies par la commune et a I'aide des cnfants
qui y seraient employes une ou deux heu-
res par jour.

3o. Toutes les r6coltes appartiendraient
a I'instituteur.

4o. Reorganisation des soci6t6s et de»
cornices agricoles ; cr6ation dans chaque
commune de conseils d'agriculture fondes
sur le principe populaire.

5o. Suppression des primes actuelles

d'enseignement, qui ne sont accordees qu'i
la faveur ou aux hommes riches.

Au chef-lieu de departement et pres da
I'ecole normale, on aftermerait une propri-

6te de quinze a vingt hectares destinee k

Tenseignement pratique de I'agriculture.

Tous les eleves de I'ecole normale se-

raient obliges d'y consacrer dpux hcures
de travail au moins par jour.

Supposons que le nombre des 616ves soil

de cinquante, leur travail sera egal a celui

de dix hommes travaillant toute la journee.

Cette forme, administree par le comit6
permanent d'agriculture, serait exploitee

au profit du departement. Celui-ci, par

les bencficps qu'il retirait du travail des
eleves, pourrait pourvoir gratuitement a

leur instruction pratique.

Si le gouvernement ne pouvait acqu^rir
cette propriet6, il Pafiernjerait par un bail

i long terrne.

Une partie de la propriety serait affec-

t^e k Fexperimentation des divers amen-
dements, engrais et syst^mes d'assolement.,

Les benefices realises sur la ferme for-

meraient le txaitement d'un ou de deux,

professeurs d'agriculture.

Ce projet exige qiielques ddveloppe-

ments.
Dans la plupart des communes de Fran-

ce, il existe des biens communaux qui ne
rapportent presque rieu. On y fonderait

des fermes-6coles.

Ces terrains Sieraient defrich^s au rnoyen

de journi'es de prestfttioii*«xtraordinaire».
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Tons Ics cuUivateiirs se pr^tcraient d'au-

tant plus volontiers a ces Imvaux, qu'cn
les ex6ciitant ils s^afTranchiraiont i I'ave-

nir de l'imp6t qu'ils payeiit pour Ic traite-

ment de Tinstitutcur.

L'Etat y gagnerait un accroissemcnt de
production, resiiltat de la mise en culture

immediate des terrains vagucs et infeconds.

Dans le cas oii il n'y aurait pas de biens
communaux, on affermerait, commo nous
I'avons deja dit, pour creer laferme-6colc,
six hectares au prix de 3 ou 400 francs, ce
qui represente le traitement accord6 a I'ins-

tituteur.

Les travaux de menue culture seraicnt
faits par les enfants de I'ecole, qui y con-
sacreraient environ deux heures par jour et

recevraient ainsi des le§ons d'agriculture
pratique.

Les gros travaux seraient obligatoires

pour toiites les personnes valides de la

commune.
De son c6t6,l'instituteur serait tenu d'ou-

vrir le soir,une ou deux fois par semaine,un
cours gratuit d'agriculture pour les adultes.

Les fermes-ecoles seraient placees sous
la direction dij;, conseil general du departe-
ment, qui leur imprimerait une direction
en rapport avec les progrds de I'agronomie.

Sur les fondb dispombles de la commune,
ime somme de 2,000 francs serait attribuee
a I'instituteur pour I'achat des instruments
aratoires et du betail de la ferme-6cole.
Dans le cas ou la commune n'aurait pas

de fonds disponibles, elle serait autorisee
a emprunter cette somme et a I'affecter a
cet objet.

L'instituteur pourrait 6tre oblige d'en
yer I'interdt.

Une assurance 6tabUe par PEtat centre
la n^ortalite du betail garantirait les com-
munes centre la perte de ce capital.

La prime serait pay6e par Pinstituteur.

Un etat des objets alloues a I'institiiteur

rait dresse par les conseils d'agriculture.

L'instituteur serait, a scs frais, charge de
eur entretien et de leur remplacemeiit.
Tous les produits de la ferme lui appar-

Examinons raaintcnant les produits
qu'on pent rctirer de six hectares bien cul-
tives.

Six hectares aflcrmd's en terre,de moyen-
ne qualite, couteraicnt a 60 fr. I'hectare,
360 fr.

Ces six hectares peuvent d-tro cultiv^s
ainsi qu'il suit

:

Deux hectares en bl6
;

Deux hectares en prairies artificiellea

;

Un hectare en menu grain
;

Un hectare en plantes sarcldes.

Les deux hectares en ble, si la
terre est bien travaillee, bien fu-
me e, donneront 40 hectolitres, t

20 fr. riiectolitres 800 fr.

Les deux hectares de luzerne,
18,000 kil., a 40 fr. les 1,000 Idl.

Un hectare de menu grain, 25
hectolitres, a 8 fr
Un hectare, recolte sarcl^e,

6,000 kil. betteraves, a 8 fr. les

1,000 kil

'3:20

200

480

ti-endraient ainsi que les

r6aliserait sur le betail.

Toirtes les distributions

grais, etc., faites par les soci6tes d'agricul-
ture, seraient exclusivement r6servecs a

PaN-Tenir pour les instituteurs communaux.

benefices qu'il

d'arbres, d'en-

Total 2,200

Ces six hectares peuvent facilement
nourrir cinq ou six b6tes a cornes, dont deux
boeufs pour le labourage et le charroi des
r6coltes.

Ces terres bien fum^es, bien amend^es,
parfaitement travaill6es, acquerront en pen
d'ann^es une grande valeur et donneront
des produits de plus en plus abondants.

Les fumiers devront ^tre augment6s par
les grandes herbes, les feuilles d'arbre,
Pengrais recueilli sur les grandes routes,

toutes choses faciles et gratuites, en utili-

sant suivant leur force le travail des 61d-
ves.

Cent journees de prestation sufhsent pour
travailler une terre d'uneaussi petite 6ten-
due ; mais, pour ne point rester en de^^ de
la v6rit6, portons-en le nombre a trois cents.

II est pen de communes en France qui
ne comptent au moins cent cinquante in-

dividus valides, ce qui ferait pour chacun
deux journees de travail dues 4 la ferme-

Retranchez 100 fr. sur le.produit de la

ferme pour payer Pinter6t du capital do
roulement et 100 fr. pour Pusiire. des ins-

truments aratoires, il restera k l'instituteur

un revenu net de 2,000 fr. par an.
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Les b^-n6fices qu'il r6aliserait sur l'6l6ve

du b6taii compenseraient sans nul doute les

dtpenses de fourrage qu'il dcvrait fuirc.

On estime. dit-on, a 100 miilioos la som-

me r.ccessaire pour donner I'inatruction

gratuite.

Par I'application de ce systenie, on epar-

gnerait h TEtat Igs frais 6normes dont on

pense le grever. On miiltiplicrait les rela-

tions de I'institateur avec les cultivate iirs,

qui, obliges dans une ferrae bien dirigee, y
puiseraient de bonnes lemons d'agricultiire

pratique. Get homme, aujourd'hui delaiss6,

oblig6 de hitter contre la misdre avec de

maigres appointements, acquerrait dans la

commune toute 1'importance a laqnelle il

a droit. L'instituteur n'exerce-t-il pns la

plus haute dei magistratures ? ne rend-il

pas au pays les plus grands services ? n'est-

il pa« le second pontife du village, soiivent

m^^rne superieur k celui-U q-ui err porte le

caracte'ire officiel t

KCONOMIE RUHALE.

L© mais appartient a la famille des gra-

inin6cs ; il est annuel.

lo. Caractdres de la pailU de mats,

Cette paille a quelquefois, surtout dans
les contrees m^ridionales, une tr^s-grande

bauteur j cile est ligneuse, dure, tr^s-gros-

si6re ; sea tiges sont garnie* de feuilles

largea.

2o. Administration,

Les tiges de mais sont generalement trop

grossi^res, trop dures, pour qu'elles pnis-

sent 6tre consommccs facilement t Petat

nature). II fant, avant de les donner au
betail, les divisor, les hacher, les ^eraser

sous un maillet ou sous une meule ; on pent
aussi les faire tremper ou les soumettre a

Paction de la vapeur. Quant aux spathcs
(feuilles qui recouvrent les 6pis), il est aussi

avantageux de les diviser avant de les ad-
ministrer. On peut encore utiliser les ra-

fles lorsqu'elles sont fraiclies ; mais il faut

les daviser avant de les donner aux ani-

inaux, atin de faciliter la mastication. Bur-
ger, Buviua et M. Bonafous recomnian-
<ieut, (^uaad elle* jont arches, de Us r6dui-

re en poudre, et de donner cette farine

avec la boisson ou d'en couvrir les racinea
et les tube rcu les.

3o. Jiction sur le betail.

Cette paille, comme les spathes et !e3

rafles, est consommee avec plaisir par les

betes a cornes ; elle ne peut les engraisser,

mais elle noiirrit bien et peut supplcer vic-

torieiisement a la paille d'avoine ou de fro-

ment, et m^me remplacer le foin quand les

auimanx re^oivent des betteraves, des ca-
rottes, des pommes de terre. C'est princi-

palement dans les contrees du midi privies
d'autres substances fourrageres que la pail-

le de ma'is offre aux bosufs eUaux vaches,
iorsqu'elle a ete bien prepar6e et parfaite-

ment recoltee et conservee, une nourrituro

saine et reellement alimentaire. Nonobs-
tant, on se tromperait etrangement si Ton
pensait que les ruminants sont avides des
tiges et des rafles lorsque ces diverses par-

ties leur sont administrees sans avoir et6

pr6a!ablement divis^es, 6crasees, tremp6es
dans de Peau ordinaire ou salee. Le b6«
tail ne consomme les tiges et les rafles du
mai's a leur etat naturel que quand il man-
que d'autre nourriture ou qu'il est press6

par la faim. On comprend aisement que
dans une telle circonstance ces parties doi-

vent avoir une bien faible action snr Por-
ganisme des 6tres qui s'en nourrissent.

Dans le Haut-Languedoc, la Ilaute-Garour

ne et Pancienne Bigorre, les tiges de mais
servent de combustibles ou de litiere ; les

spathes et les feuilles que Pon recolte vers

le milieu de septembre, c'est-a-dire avant
la complete naturalisation des 6pis, sont

seules consommees par les aniraaux.

HORTICULTURE.

Observations sur les plantes dont les Jteurt

paraissent se refuser a Vhybridation,

II y a bient6t quatre ans qu'ayanteu oc-

casion de parler de Pouvrage de M. Lecoq
sur Phybridation, je manifestai a ce sujet

quelques doutes sar la possibilite que la f6-

condation artificielle put avoir egalement
lieu dans tons les genres de plantes ; mais,

tout en ^mettant cette opinion, j'6tai8 loin,

pour ee la, d© »ie refuser icrcire aiix graud*
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avantage que Phorticultnrc peut, dans
beaucoup d'autres, retircr de I'hybridation.

Ainsi il y avait d6ja longtcmps que j'avais

conseill6 k uii de mes amis qui habile la

Provence, ct dans le jardin duqucl le Da-
tura arborca avait fnuctili^ plusieurs fois, de
chercher k feconder artificiellement les

lieurs blanches de ce magnifique arbrisseau

par le pollen des fleurs violettes du Datura
fastuDsa. En dernier lieu encore, je I'en-

gageais a profiler de la douceur du climat

qu'il habite, pour feconder artificiellement

plusieurs c spaces des genres Amaryllis et

Passifloray aiin d'en obteuir de nouvelles

varietes. Mais, tout en reconnaissant la

puissance de ce moyen de modifier les es-

pdces v6g6tales, je crois cependant qu'on
doit convenir qu'il a des bornes, et qu'il y
a des genres qui, par la nature et la con-

formation de leurs fieurs, se refj.isent a re-

cevoir I'influence de la fecondation artifi-

cielle, et m^rae k ce qu'on puisse pratiquer

sur elles I'hybridatiou d'une mani^re quel-

conque.
""

Cependant un grand nombre d'horticul-

teurs sont tellement pr^occupes de la pos-

sibilit6 de I'hybridation dans tons les cas,

qu'ils se persuadent que la raoindre vari^te

qu'iis voient apparaitre estun produit de la

fecondation crois6e, tandis que ce moyen
n'xi eu reellement aucune part a la produc-

tion de ces varietes. Mais je reviens aux
preuves de la difficult6 ou m^me de I'lm-

possibilit^ de {'hybridation dans certaines

plantes. Ainsi, aprds avoir 6tudi6 avec
soin le d6veloppement des fleurs du fro-

ment, dans Pintention de reconnaitre quel-

fcs pouvaient ^re les causes qui avaient

produit dans les plantes de ce genre un
trds-gmnd. nombre de vari6tes, et si le me-
lange des poussidres f6condantes r6pandues
sur les stigraates entre les csp^ces difft'ren-

tes n'avait pas pu produire des modifica-

tions de forme et de nouvelles varietes, j'ai

6t6 amen6, par une suite d'exp6riences et

d'observatious positives, a reconnaitre que
la fecondation des organes femelles se fai-

Bait k huis clos dans ccs plantes, c'est-a-dire

que les pistils y 6taient fecond^s par le pol-

len sorti des anthcjrcs avant mdme que les

calices fussent encore ouverts. D'aprds
ceia, il m'a paru imjKissible que I'hybrida-

ion ait jamais pu avoir lieu dans les fro-

laen^s; soit ratr.ircllem©nt, »oit »rtificielle-

ment, et par consequent que la cause des
varietes tr»}s-nombreuses qui existent au-
joiird'hui dans ce fienre avaient toutes 6t6
produites par d'aulres effcts naturels dent
le principc nous 6tait encore inconnu.

Mais le froment n'est pas la seiile plante
qui paraisse se refuser a i'hybridation. II

y a niaintenant beaucoup plus de trente
ans, et a une 6poque oii la pratique de la

fecondation artificielle 6tait beaucoup
moins en vogue qu'elle ne Test aujourd'hui,
j'avais pense a essayer d'obtenir quelques
nouvelles vari6tes dans le genre pavot, en
croisant I'espdce de Tournefort, dont les

fleurs sont rcstees jusqu'a present d'un rou-

ge de minium si vif et sans aucune autre
nuance, avec celles du pavot des jardins
qui, au contraire, ont produit une immenso
quantite de varietes de cent et cent cou-
leurs ou nuances differentes ; mais je no
pus pas m^me le tenter, car lorsque je vou-
lus pratiquer la fecondation artificielle du
pavot de Tournefort, je trouvai bient6t

qu'avant que le calice, de deux s6pales,

qui enveloppe les petales et les organes de
la generation, ne fut encore ouvert, les eta-

mines avaient dejarepandu leur pollen sur

les stigmates, et que par consequent la fe-

condation s'etait operee a huis clos dans
pes fleurs, de mfime que dans celles du
froment. Cependant je ne me rebutai pas,

et aprds avoir fait cette observation, je crus

encore pouvoir obvier a I'inconvenient

qu'elle me presentait en ouvrant de vive
force, des le matin et de bonne heure, les

deux folioles du calice avant leur chute
naturelle, dans I'espoir que je pourrais ren-

contrer les anthdres encore fermees ; mais
cela fut inutile, car, a ma grande surprise,

je trouvai que les stigmates avaient dej4
re^u la poussiere des autheres, qui des lors

etaient ouvertes. II me parut done que
les fleurs des pa vols, par conformation, se

refusaient 6videmment k Fhybridalion.

Cependant cela n'a pas empeche que cel-

les du pavot commun, dont I'organisation

est la ihemc que celle de Tespece de Tour-
nefort, n'ait produit une multitude consi-

derable de varietes. Je dirai encore a ce

sujet que, pen avant le fait que je viens de
rapporter, jVvais tout a coup vu naitre,

pour ainsi dire spontanement, dans mon
jardin, un pied de cette plante que je con-

aervai parce qu'il me donna des fleurs dou-
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bles, dont je laissailcs graincs se ressemer

d'clles-ni6mes, et, qnelqfics annecs aprcs,

j'avais dos flours de cctte esp^ce de vingt

coulciirs on nuances diflerentes.D'apr^s ce

qui prt?cede,il est done permis de croire que
Ics pavots n'ont pas besoin de I'hybridation

pour nous offrir ces multitudes de belles

varietes que tout le raonde connait et qu'on

n'admire pas autant qu'elles le raeritent,

parce qu'elles croissent le plus souvent sans

nous donner aucune peine et sans que nous

en prenions aucun soin.

D'autres plantes que je n'ai point encore

observe es doivent etre, par I'organisation

de leurs fleurs, dans le meme cas que les

froments et les pavots ; mais je crois qu'une
esp^ce qui nous interesse d'une mani^re
toute particuliere, je veux parler de la vi-

gne, presente dans sa floraison unc confor-

mation qui pent faire croire qu'il doit 6tre

fort difficile, pour ne pas dire impossible,

d'y pratiquer una fecondation artificielle.

En effet, les fleurs de la vigne sont compo-
s6es d'uu calice a cinq dents tres-courtes,

de cinq petits p^tales adherant par leur
sommet et tombant ensemble, pousses qu'ils

sont par le developpement des antheres,
ce qui doit donner lieu instantanement a
Pacte de la fecondation et empecher que
le pollen d'aucune esp^ce ou variete quel-
conque puisse venir s'interposer eutre le

pistil d'une fleur de ce genre et ses propres
^tamines. Si done je ne me suis pas trom-
pe en observant comment les phenom^nes
de la fecondation se passent dans les fleurs
de la vigne, il me paraitrait bien difficile,

sinon tout a fait impossible, je le rep6te,
que I'hybridation puisse avoir aucune in-
fluence sur leur fructification. Mais com-
ment done, dira-t-on, ce genre a-t-il pu
produire un si grand nombre de varietes
de fruits, si diversifies de grandeur, de gi'os-

scur, de forme, de couleur, et surtout de
savours si difl^erentes, que les vins qu'on
en fait ofTrent encore eux des dissemblan-
ces plus nombreuses et }>lus prononcees
que n'en presentcnt les raisins enx-m6mes 1

Et de la quantit6 presque innombrable de
varietes de vignes qui existent aujourd'hui
dans nos vignobles et dans nos pepinieres,
il en est trds-peu dont I'origine nous soit

bien connue. Toutes sont necs il y a plus
oil moins longtemps, sans qu'on sache, si

ce n'est pour un tr6s-petit nombre, par qui

et comment elles ont 6t6 produites. II n'y
a la-dessus que des probabilites, c'est que
la vigne, originaire de I'Asie et cultivee

d'abord en Europe, selon la croyance la

plus commune, est naturellement dou^e
d'une gi-ande fecondite, qui lui a fait pro-

duire d'autant plus de varietes qu'elle a
plus change de pays, de climat, de nature
de terrain, d'exposition, et que plus elle a
et6 modifi6e par ses differentes causes, plus

encore elle parait maintenant susceptible

de se modifier encore, puisque, d'aprdis les

semis faits dans ces dernicrs temps, de nou-
velies varietes entidrement dissemblables
des anciennes paraissent, pour ainsi diro,

naitre de chaque pepin.

Loiseleur-Deslongchanps.

DE LA POMME DE TERRE,
PAR SAVOUREUX, HORTICULTEUR.

Son importation^ son kistoire et Ut ressourceji

qu'elle procure d VhumanitL

11 nous a sembl6 utile, en m6me temps
qu'agreable, de faire connaitie aux culti-

vateurs ainsi qu'aux hommes du monde, les

diverses phases qu'a parcourue la Solanie
qui nous occupe.

La Pomme de Terre, Solarium tuberosum
(L.), de la sombre famille des Solanees,
de Jussieu, est originaire des contr6es inter-

tropicales du continent americain : sa ve-
getation est spontauee dans cette partie de
I'univers, depuis la Caroline jusqu'aux en-
virons de A'^alparaiso et dans le Chili, oii

elle est generalement connue sous le nom
de Papas.

On la trouve abondamment sur les An-
des, a plus de trois mille mc^tres au-dessus
du niveau de la mer.

Elle a 6te apportee du Perou dans la pro-

vince de Betanzos, en Gallicie (peninsule

espagnole), en I'aii 1530, ou elle est telle-

ment repandue qu'elle peuple les champs
et les vignes de ce pays. Oil la connait

sous le nom de Castaiia marinay Ch&taigne
des bords de la mer. Les tubcrcules qu'el-

le produit dans cette contr6e, sont tr^s-pe-

tits : les uns sont douceatres, lesautres sont

amers ; taHt6t ronda ou longs et blancs,



www.manaraa.com

JOURNAL D'AORICULTURK. 235

tantOt longs et rouges. Cos luberculcs

pousscnt Icntemcnt ; To?!! est trcs-appa-

i;ent dans les longs, ray6 dans Ics ronds.

AprdSB qiielqucs ann6es de culture, cette

espcice n'a plus de difTerencc avec celle

que nous cultivons en Europe, que dans le

volume qui est plus fort dans Ics notres.

/ On a cultivc cette precieuse plante dans
les jardins d-Italie, de i'AUemagne et des

Pays-Bas, jusqu'a la fin du seizicme si^cle

:

ce fut en 1585 seulemcnt que Walter Ra-
leigh I'importa d'Am6rique en Angleterre,

sous Ic regno d'Elisabeth ; elle fut succes-

sivement cultivee en Trlande et dans toute

PAngleterrc. En 1588, TEcluse d'Arras,

botaniste distingue, a])pela sur cette plante

Pattention des botanistes et des cultiva-

teurs, en publiant une description exacte

•t (Jetaillee de ce vegetal, prevoyant qu'il

pourrait ^tre d'une grande ressource a I'hu-

manite. Quelques ann^es apres, elle fut

admise dans les cultures de la Suisse, de la

Souabe, dans les environs da Lyon et dans

les Vosges ; cette introduction, dans ces

dernicrs endroits, est due a Gaspard Bau-
hin j mais, malgre le zele de certains liom-

mes, precurseurs d'une bonne CEuvre, $a

culture fit peu de proselytes, des prcjuges

stupides en arr^terent la propagation ; on
lui attribaait des propriet^s veneneuses,
maladives et m^me pestilentielles.

Pendant pluis d'un sidcle, elle fut dedai-

gn6e ; on la repoussait par tons les moyens
possibles ; rien de ce qui pouvait la mon-
trer comme une malheureuse introduction,

n'a 6t6 negligee ; n6anmoins, on vit une
classe d'hommes, propri6taires ruraux, dont

le simple bon sens faisait tout le genie, se

r^volter centre les opinions emises, et ten-

ter des essais de culture en grand : ceci ar-

rivait dans les premieres ann6es du dix-

huiti^me siecle ; c'^taient les savans (sauf

quelques exceptions), les gentilshommes,
la bourgeoisie, la cour iji^me, qui montrd-
rent a cette cpocjue, pour eette precieuse

plante, le dedain le plus grand ; cependant,
grace a la persistance de ces quelques cul-

tivateurs, en 1760, on en voyait apparaitre

sur certaines tables oii elle sc trouvait con-

fondue avec la Patate ou Batate des An-
tilles, Convolvulus Batatas (L) et le Topi-
nambour du Br^sil ; elle 6tait connue aussi

sous le nom de truffe, lequel nom 6tait \

donnh nuswi a la ekitaigne d'eau. Laniare

appehiit cette dcrnierc, trnffe ou trujfe d'eau,

Des cette 6poque, la Pomme de Tcrre se
r6pandait dans les jardins potagors, et sa
culture y 6tait deja bien indiqu6e (1)

;

elle commen^ait alors a faire partie de la

nourriture du peuple (2). On ne lui con-
naissait i)as de propri6tes m6dicinalcs, mais
on avait imaging, faute de mieux, d'en
faire de la poudrc a poudrer qui pouvait
suppl6er, dans les temps de cherte des
grains, a la poudre ordinaire. Elle eut
d'abord quelques succds. Un Ministre en-
couragea I'entreprise, mais bient6t on
abandonna la poudre, parce qu'on la trou-

vait trop pcsante, il n'en fut plus question

.

Aujourd'hui, goutee de toutes les elasses,

necessaircs aux besoins mateiiels de I'exis-

tence de norabreuses populations, elle S9
rencontre sur la table des rois et dans la
cabane du patre ; elle pourrait servir de

(1) Ecole du Jardin potager ; Paris 1749,
page 383, tom. 2e. L'auteur, tij^rcs avoir
indique la preparation du sol et de la plan-
tation par morceaux de tubercules, munis
d'un ceil, dit :

** On pent egalcment semer
les petites trufFes tout entieres de la gros-
seur d'une noisette, qu'on met a part tons
les ans quand on les arrache ; on les espa-
ce a un pied ou 15 pouces, les unes desau-
tres

;
quand elles sont levees a une certai-

ne hauteur, on les butte, il ne faut pas
d'autres soins." Depuis cette 4poque, sa
culture a-t-elle beaucoup clffanfre ]

(2) Meme edition, page 581, tom. 2,
apres la description de I'emploi culiuairo
des tubercules, on lit :

" J'avoucrai, cepen-
dant, que c'est un manger fade, insipid©
et fort a charge a Testomac, mais il a un
certain gout qui plait a ses amateurs. Que
peut-on objector centre ? Et quand on est

eleve a une chose, combien nc perd-elle
pas de ses d^fliuts 1 Un fait certain, c'est
que ce fruit nourrit, et que par la force de
I'habitude, il n'incoramode point ceux qui

y sont acpoutum^s de jeunesse ; d'ailleurs,

il est d'un grand rapport et d'une grande
economic pour les gens du bas elage, ces
avantages peuvent bien balancer ses d6-
fauts : il n'est pas inconnu a Paris, mais il

est vrai qu'il est ahimdonn6 au petit pcvphj
et que les geiis d'un certain ordre mettent
au-dessous d'eiix de le vt)ir paraltre siir

leur table."



www.manaraa.com

£36 JOUR N A L D ' A G R 1 C U L T t ^ E.

tymhole a P^galitd des rangs : si la neces-

bite la fait adiiiettre chez les iDalheurenx,.

I'ait culinaire en fait le dclice des riches;

sa recolte est une question de vie oil de

raort ])Our differents peuples de PEurope.

Les Irlandais, moiu'ant de faim, n'en sont-

ils pas nil exeniple effrayant 1

Qui aurait os6, il y a a peine un sidcle,

pr^voir, pour cet humble vegetal, un pareil

succt^s 1

Kejet^e par les premidres classes de la

B0ci6te du l8e. sidcle, comrae renfermant

dans son sein un poison dangereiix ; man-
gee av^ec crainte d'aboKl par ceux pour qui
elle devait bientot devenir une si grande
ressource j il falliit loute la perseverance
d'un philanthrophe, aussi d6vou6 que sa-

vant, pour ia faire reconnaitre comrae un
bienfait providentiel envoye a une nation

qui, pres d'un moment de ciise, ailait trou-

ver dans ses abondans et nutritifs tubercu-

les les senles ressources pour 6chappei aux
horreurs de ia disette.

En 1783, sa culture fat plus repandne
dans le nord et Pest de la France, et sur

les bords du llhin, Parmentier se met k

la tete de ce mouvement qu'il sollicitait

depuis 1770.

Ne en 1739, dans la petite villeds Mont
didier, il appartenait a une humble raais

honorable famille de la bourgeoisie.

Son p^ie, militaire capable, n'occupait

5ans Tarmee qu'un grade subalterne, son
meiite n'ayant pu faire oublier sa roture.

Bes ses premieres annees, notre jeune Par-
mentier etant envahi du dcsii de connaitre.
de s'inslruire, un venerable eccl6siastique

remarqua ses dispositions studieuses, qui
devaient bientot, sous son habile directeur.

produire de si heureux resultats.

L'ex ignite de la fortune de ses parens
I'obligea bientdt k quitter ses Etudes pour
eutrer chez un pharmacien, ou il gagnait
a peine sa nourritnre. II fut oblige d'aller

chercher a Paris une existence moins pre-

caire et des connaissances plus completes.
II dut a Pamitie de Bayen, qui le recora-

manda a M. Chamousset, iutendant-g6n6-
ral des hopitaux, Peinploi de pharmacien
en second dans les h6pitaux du Hanovre.

Parmentier n'aimait pas la guerre, aussi
aspirait-il a rentrer dans son pays. II revint
a Paris en 1764, et s'occupa, a Paide de
ractivit6 de son intelligence, a perfection-

ner ses 6tudes ; il se pla9a chez M. Lar-
ron, pharmacien, en quality d'^Uve : son
m6i-ite lui iit obtenir, en 1772, le brevet de
pharmacien en chef des InValides

; il fut
oblige, a la suite de miile contrari6t6s
d'abandonner ce poste ; n^anmoins, un
traitement de 1,200 liv. et uii logement i
Phofel, lui furent conscrv6s.

Il parcourut plusieurs de nos provincesy

y reconnut la maitvaise qualit6 du pain et
enti-eprit d'y rcm6dier par des conseils
rjmplis de raison et de science ; Turgor,
alors niinistre, encouragea son z^le et'fit
flapper une medaille d'or en m^moire de
sa mission philauthropique.

Les pr«i virions d'un e famine prochfiine

siiinulereiit de noaveaii son devoueoierjt.

L;i cuJlure de la Pornrne de Torre §tait a
cette cpoque fobjei de iionibreirses ref(Jin-

(ions ; Pannenttrjr enlreprit de la rehabili-

ler ; on se rnuqua de ses idees, on mepriaa
jjesidees; maiy, fort de sa conviclion, i\

laissa pjrsser k raillerie et n'en cominua
pas morns avec perseverance ses essais (1),

Peneire de son bat, ii ne dedaigna pas de
reiterer ses instances pres des personnes
iijfluentes, et obtint du gouvenrement d'a--

lors clni]<janlc-i]uatre arpens de la plaine

des Sab'.onSy terrain jusqa'alors inculte ; il

h fit labourer et PensemenC'i de Purntnes
de Terre; le fh enclore de palissades et

obtint d'y id'ire placer, pendant le jour, deg-

sentinellcs qui emf)eelrai8ni d'approcher
de cetie culiure. La unit, ce terrain {;tait

libre et nuUeuient surveille ; par une ^in*

(1) En 1789, il ecrivait dans sou traite

sur la culture des Pommes de Terre :

" Qu'iraporte que la cuisine, cct art que
Pattrait de la bonne chore et le luxe des
repas ont rendu si important, trouve dans
la delicatesse de ce nouveau genre d'ali-

ment de quoi satisftiiro la sensuality des
riches? Ce n'est pas pouf eux que j'6cris

j

mon intention n\i jamais 6t6 de les aider
a etaler sur leurs tables Pabondance des
rnets, rnais bien d'offrir une ressource assu-

r6e aux classes indigentes. La nourriture

principale du peuple fait perp^tuellement
I'objet de mes sollicitudes ; mon vcbu, c'es*

d'en am61iorer la quality et d'en diminue
le prix.
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^xiVibrfi contrnfliciioB *\(i IVsprii hnmnin,

ceiix qui d^daignjiicnt rette plunte, vinrent

ki voir v^gotcret rn soMslraire ; bientdt on

villi dire a Parmentior qncla null on vo-

lak le« tuberculfs dc son champ. II fut

rempli dft joie, an regu de cette nouvctle,

car il nvnii compte sjir co rosntlat ; s'en-

harfliSisarit de plus en pins, il trnciMif, a Tepo-

<]{\G dc la florajson, an bouquet de flenrs rlo

PomtnKs de 'Terre qiril presenta a !jOuis

XVI dan«» une seance solennelle : cc iiu»-

narqne, prevoyant sons donio Pavcnir dc

cette f)lnnte mile, prit ie bouquet^ ^" decora

sa bontonniere^ ot so retoiirnant vers \os

genlil>hommcs qui I'enlouraient. il pronon-

Qa CCS paroles : ''Messieurs, la science est une

noblesse devant lagueUe les rois de France se

sont toxijours inclines.'''^ Et Pon vit, par

un revijenienl honorable pour Thnmanite,

les conrtisans tenu' a honneur de porter a

leur boiiionni^re des flenrs de rhumble

plante : lo succ^s de la Poinme de Terre

etant alors assure, Parmentier regut de

nonnbreuses felicitations. Franq.ois de

Neufchateau proposa de donner au nou-

veau legume le nom de Parmenfiire

;

mais a cette ^poque, les evencmens se

succedaient avec une telle rapidite, que

I'humble et philinihrope savani se trouva

oublie ; il ne continwa pa^ moins de rendre

d'util'is seconrs a son pays.

II v^cnl entoure des soins d'uno sceur

quM ch^rissait et qui mourul quelques

temps avant lui. Dutwl a cette perte on a

une affection de poitrine dont il etait attoint,

la morosit6 philosophique de ses dernieres

nnnees ? Ses amis ont toujours pcnse que

Pace et le chagrin s'unirent pour paralyser

cette intelligence si belle et cette sante si

florissanle. II mourut pen de temps apr^s

sa soeur, le 17 deccmbre 1813, et fut en-

terr6 au P^re-Lachaise. Deux savans

Passistaient a ses derniers momens, Syl-

vestre dc Sacy et Cadet de Gassicourt

;

ils recueillirent reiigieusement ses dernie-

res paroles : "Jevoudrais, disait-il, faire

Pomce de la pierre ^ aiguiser, qui ne coupe

pas, mais qui dispose Tacier a coupe r.*Tuij»,

un nuage de tristes^e passa sur son front

mourant, cl il murmura d'une voix pres-

que ^teinte : *'Remefciez Dieu qtii d^ro-

be ma vicillesse a de nouvclles angoisses ;

la France fouche pcu't-^ire a xon agonic,

funis du moifis je ne la verrai pas mourir."

Oiiblif> longtenqjR par reux a qui il a con-

siicre !»a vie, ses compatriote? se sont sou-

venus enfin dc son utile existence, et ont

erii^e a sa mf'inoire une statue qui decore
aujourd'hui une dc5 places de son pays na*

taU

A diverse^ epoques, les Pomines de
Terre ont sauve not re pay^ des horreurs

de la disette. De nos )ours, cVst un ali-

ment indispensable, sain ct nutrilif. En
1815, on compiaif, en France, 389,904
hectares de terrains occupes par les Pom-
mcsdeTerrc. En 1835.982,811 hect^.

res.

Parmi les plontes alimentaires^ elle est

celle qui produit, dans un moindre espnce

de terrain, plus de mniiere nutritive, t-n

hectare plante de Pommes de Terre nour-

rit deux fois plu? d'hommes que dix hec-

tares semes en ble.

Les produils qu'j Pon tire de cette plan-

te son! en grand nombre : en mettant do
(•6l6 tous les essais que Ton tente de nos

jours, toutes les parties de la plante sonl

utiles : les fanes fournissent de la potasse,

ou sont donn^es en nourriiure aux bestiaux.

Des tubercules, on extrait de la fecule

tres-nourrissante ; on en fait un pain leger

e*. tr^s*rigr6able ; des tubercules geles on
obtient de I'ettipoi?, de la colic a carton-

ner ; les tiges fournissent du papier et d'cx-

ctilents engrais. Les nombreux produits

(ju'on retire de cette plante, et surtout

Putilite immense de ses tubercules pour les

besoins de la vie, en font, je le r6pete,une

des planies alimentaires que I'humanite

doit considerer comme le r^sultal d'une

pr6voyance divine.— A continue?'.

{Pour le Jou/rnal d"^Agriculture.)

FAITS CHRONOLOGIQUES d'aGRICULTURE.

(Suite.)

14-r)4'. En EcossG la cultiiro des terres

est tres-neglinee ; on passe une loi qui
obligie tout jam r 'Vr, poss^dant nn " sim-
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pie h6ritage," de creuser chaqiie jour un
morceau de terre de sept pieds carr6s.

1457. Passation, en Ecossc, d'line loi

qui impose aux agriculteurs, qui possddent

huit bociifs, I'obligaticn de scmer tons les

ans un boisseau de ble, un demi-boisseau

de pois et quarante feves, sous peine dAine

amende de dix chelins, payable an baron,

et si le baron n'en fait pas autant, il est

tenu de payer la meme penalite au roi.

14?92. Aerolithe. Le 7 novembre, un
pen avant midi, une pierre enorme, du
poids d'euviron deux quintaux, a la forme
arrondie presque ovale,et d'un aspect terne

et terreux, tombe du ciel dans un cliamp

de ble a Ensislieim, Haute Alsace.

1530. La pomme de terre est apportee

du Perou dans la province de Betanzos, en
Gallicie (peninsule espagnole.)

1d34<. Jacques Cartier, de St. Malo, de-

couvre le fleuve St. Laurent, parconrt le

Canada, et examine le pays avec intelli-

gence.—Les eveques commencent i porter

de la soie.

1536. Jacques Cartier trouve une belle

et grande ile, toute couverte de vignes

sauvages, c'est pour cela qu'il I'appelle lie

de Bacchus (aujourd'hui lie d'Orleans.)

1538. Gonzalez Pizarre decouvre la

mine de Porco que les Incas faisaient ex-
ploiter.

154-0. Francois ler interdit I'usage des
^tofFes d'or et de soie.

154«1 . Jean d'Udine, eleve de Raphael,
iexcelle dans la peinture des grotesques,des
animaux, des ornements, des fleurs et des
fruits.

Francois de Roberval, vice-roi du Cana-
da, part pour la Tsouvelle-France avec cinq
vaisseau et des families, ayant sous lui Jac-
ques Cartier, en qualite de premier pilote,

pour commencer la colonisation de quel-
qiies pfirties des bords da St. Laurent,
Cartier retourne en France sept mois apr^s
et meurt en 1543, le ccEur uavre.

1 513 . Jean IV, Basilowitz, czar de Rus-
Bie, fait vcnir dans ses Etats des savants,
des artistes, des architectes et des mecani-
ciens d'AUemagne.

Invention d'un metier d'acier propre k
faire des ouvrages tissus, pr6tendu8 faite

par un Anglais.

1554. On commence a faire usage, k
Constantinople, de la boisson du cafe.

1564. Aerolith tombe entre Malins et
Bruxelles.

1565. Decouvertes des mines de mer-
cure en Am^rique, appel6es Guanca^ Velica,

a soixante lieues de Lima.
La patate est introduite en Angleterro.

1570. (Invention des epingles.)

1585. La pomme de terre est imports©
de la Virginie en Angleterre, par Walter-
Raleigh.

1588. De Lalaunay Chaton et Jacques
Noel, (neveux de Jacques Cartier), obtien-
nent un privilege excliisif du commerce en
Canada pour douze ans, comme indemnit6
des pertes qu'avait souffertes leur oncle

;

mais ce privil6ge fut revoque quatre mois
apres.

Publication d'une Description exacte et

detaillee de la pomme de terre^ par I'Ecluse
d'Arras, botaniste distingue.

1590. Les Hollandais entrent en concur-
rence avec les villes anseatiques et quel-
ques villes d'ltalie, pour transporter les

marchandises d'une nation a I'autre.

1598. Le marquis De la Roche est
nomme, par Henri IV^, vice-roi du Canada,
et sa commission I'autorise de conc^der les

terres en fief et seigneuries, comme un(i

recompense pour le service militaire.

1603. Etablissement de la premiere
manufacture de soie, a Paris, dans les ba-
timents avoisinant la place Royale, par
Henri IV.

1606. A. Pluvinel 6tablit le premier
des ecoles de manege en France ; on allait

auparavant apprendre Part en Italic.

1608. 3 juillet, Champlain arrive a

Quebec, y construit quelques cabanes pour
lui et les siens, et commence a y defricher

des terres qui se trouverent fertiles.

1614. En France, les Etats de 1614 se

plaignirent de I'abatardissement des races
de chevaux, et demanderent qu'on pour-

vut a leur etablissement.

1621. Baguette devinatoire. Cette ba-

quette, celebre vers ce temps, et a laquelle

on attribuait la propriete de decouvrir les

minidres, les tresors caches et les voleurs,

a vu depuis ses eflets r6voqu6s en doute

par le« physicienj.
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1623-. 23 novembro. Chilte d'un

a6rolithe, pr6s do Nice. La pierre qu'il

lan^a pcsait cinqiiaiitc-nouf livres. EUc
6tait dure, d'linc conlciir mc';tallirjiie cliar-

g6e,etsa gravit6 6tait beaucoiip plus cou-

sidorablc que celle du marbre.

le^S. Piiblinatio!!, a Paris, d'une Des-

cription dcs plantcs da Canada, i)0.t Jacques

Cornutus ou Cornuti.

1037. Descartes applique (tl'apr6s la

methodo d'Hariot, suivant les Anglais) I'al-

g(^bre k la geometric, la g6ometric et I'al-

gebre a a la physique ou mecanique, et ccs

trois sciences a I'astronomie ; il enseigne

la bonne mani^re d'6tudier les efiets de la

nature, et contribue k la perfection des

sciences ct des arts.

1660. Les colons fran^ais des Antilles

f5c retirent a la c6te septentrionale de St.

Domingue, ct prenncnt le norn de Bouca-

fliers, s'occupant de faire la guerre aux
bcEufs sauvages de cette ile.

CharleS'XI, roi de Su6de, fait fleurir les

arts dans ses Etats.

1662. Invention des pompcs a feu.

1663. Plantation de la Caroline.

1664'. Tournefort dorine sa methode
pour la classification des plantes d'apres la

lleur ou corolle.

Surate, rentrep6t de I'Tnde, est saccagee

par les Marattes.

1665. Louis XIV fait batir Pobserva-

toire de Paris.

Boyle trouve le secret de refroidir les li-

queurs avec les sels. Ce secret etait connu
depnis longtemps en Perse et en Egypte.

Boyle produit un froid considerable avec le

Bel ammoniac et Plniile de vitriol.

1666. Premier usage du th6 en Angle-
terre.

Charles II fait 61evcr un observatoire a

Greenwich.

Etablissement de la manufacture royale

des Gobelins pour les beaux arts, fameuse
depuis par ges tapisseries et son academic
de dessin.

En aout, M. Talon envoye le sieur dc la

Tesserie a la Bale St. Paul, Canada, ou ce

mineur decouvre une mine dc fer conside-

rable.

1667. Etablissement de la manufacture

des Gobelins d Paris pour la -haute-lisse,

dont I'invention est due aux Sarrasins.

Formation des colonics anglaises dans
I'Ameriquc Septentrionale.

Newton decouvre les lois de I'attraction

des corps en voyant tombcr les feuilles

d'un arbre vers la terre ; il prouve quo
chaquc plan^te gravitc vers Ic solcil, cen-
tre cle I'orl^itc qu'ellcs d6crivent,etsoumet
aiusi la philosophic aux lois de la geome-
tric.

Boece de Boot et Athanase Kirkher con-
siddrcnt la nature des sels divers m^les
aux inineraux, comme la cause de la diver-

site de leurs formes cristallines.

1668. Lc Sucre est cultive k la Jamai-
que par quelques habitants de la Barbade,
conduits par Thomas Addison.
La France s'^occupi du soin de fairo

fleurir ses colonies du Canada ; mais elles

languissent i cote de cellesdes Anglais.

1669. Soliman-Aga, ambassad.de la Por-

te pres de Louis XIV, introduit en France
I'usagc du cafe.Selon Phabitudedes Turcs,

il en offre a toutes les personnes qui vien-

neut lc visiter. De jeuncs et beaux escla-

vcs, dans leur magnifique costume orien-

tal, presentent aux dames de pctitcs ser-

viettes damassees, garnies de franges d'or,

et leur servent le cafe dans de riches tasses

de porcelaine du Japon. L'usage du Gaf6

se repand dans toute la haute societe ; c'est

une fureur. Le cafe devient aussi rare

que recherche, et le prix s'en eleve un
moment jusqu'a 80 francs la liv^re. Mais
de nombreux envois arrivent du Levant a

Marseille, etle prix du cafe descend mdme
au-dessous de ce qu'on le paie aujourd'hui.

1670. Formation de la compagnic au-
glaise de la Baie d'Hudson.

L'academie de physique d'Allemagne,
connue sous le norn de Societe des curieiix

de la nature, etablie a Augsbourg, commen-
ce a publier ses memoires, sous le tire do
Miscellanea,

Saveri decouvre le mo^-en dc faire mon-
ter I'eau par Paction du feu, en plongeant
une bouteille echapp6e dans I'eau par le

goulot.

1671. Etablissement de Tacademie ro}^-

ale d'architecture a Paris, confirmee en
M717.

1672. A^rolithe. Chiite de deux fti^r-

res, dont Pun© pd«» trois cents livres et
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I'aiitre deux cents, pr^s de Veronc,en Ita-

lie. Elles 6taient Y)ru]antes et eiles labou-

r^rent la terre dans les places ou elles

lomT}tM-ent. ^
1 678. Robert Boyle fbnde a Oxford uhe

chaire ponr y d6jiiontrer les attribiits de
Dieii par les merveilles de la imture.

1680. ll se forrne a Quebec, une coin-

pa gnic du Nard, pour commercer i la Baie
d'Hudson, et en chasser les Anglais qui s'y

^taient ^tablis.

Mariotte donne une theorie desjetsd'ean.

Invention de la porcelaine fa^on de la

Chine, par Tschirnhaus, Saxon.
Le colonel anglais Dodrington, commen-

ce a cultiver le sucre dans I'ile d'Antigoa.
1682. La prohibitioh de la sortie des

lucres bruts fait d^choir la culture frangai-

se de Saint-Domingue.
Decouvei-te d'une communication 'du

du Mexique par leCanada avec le golfe

Mississipi.

1686. La revocation de P6dit d-e Nan-
tes fait passer de France en Angleterre des
manufacturiers de toile, de giaccs, de cui-

vre, d'airain, d*acicr, dfc papier, de cha-
peaux meme, qui manquaient aux Anglais.
La Hire decouvi-e que le fer expose au

s:oleil s'alonge, et qu'expose au froid il rati-

courcit.

Les refugies frah^ais portent en Allema-
gne leur industrie, et y 6tablissent des ma-
nufactures ; ils emportent avec euX le se-
cret du fer-blanc et de I'acier.

1687. Le Nostre porte I'art d'embellir
les jardins au plus haut degre de perfec-
tion.

1688. Invention des glapes coulees de
Saint-Gobin.

1689. L'agriculture est encouragee par
les Anglais

; des recompenses sent donnees
par eux a Pexploitation des grains*

1693. Le quinquina, connu alors sous
Ic nom de la pate des pauvres, est port6 a
ia Chine par les Jesuites, qui guerissent
Temperour malgre les m6decins chinois.

1694^. C'est a Tournefort, qui fit cette
annee, ses Institutiones rex herbnrt<2, que
commence une ere nouvelle pour la taxo-
noraie vegetale.

1695. Invention de la porcelaine de
Saxe, par Walter Tschirnhaus.

1698. Le czar Pierre-ie-Grand visite les
ports de la Holland e, s'enr61e dans le corps
<i«s charp^nticrs de raisteaux i Sardam,

travaille nux forges, aux corderies et aux
usines. fait achever sous scS yeux un vais*
seau de soixante canorts, ptend des lemons
d'auatomie, de chirurgie, de mecanique et

de phiJosophie ; il passe ensuite en Angle-
terre, y recueille de nouvelles lemons sur
toutes les sciences, et emm^ne avec lui

des hommes habiles dans tons les arts, pour
semer les elements d'une entidre civilisa-

tion dans ses Etats.

1699. J. Vander-Heydeh, Jaollandais^

inrente les pompes k eteindre les incen-
dies.

—

j1 continuer. A» H. L-.

{Pour le journal d\lgriculiurt.)

REMARQUES
Sur Vatmosphtre de Londres, pour fe moit

de juiTiy d''apres un grand nombre d''obser*

vations,

Baromelre.

Med. max. 30.020
Maximum, 30.460
Minimun, 29.600

Tableau

Tkefmomefre.
Medium, 54
Maximum, 70
Minimun, 33

des vents.

Jours.Pt.de la i-osee.

N.
N. E.
E.

S, E.
2
4

49
45.5

56
57

Joui-s.Pt.rosfee*

S. O
o.

N o,

1

3

5

Hygromeirtk
Medium point de la rosee,

Maximum,
Minimun,
La moyenne s6cheresse.
Plus grande moyen.secher. du jour.

La plus grande s6cheresse,

Rayonnement.
Plus grande moyen.force du soleil.

La plus grande force,

Moyen froid du rayonn. terrestre,

Le plus grand froid,

La quantity moyenne de pluie,

La moyenne d'eyaporation.

La force des rayons du soleil est

ce moiS) a son maximum ; n6anmoin«
temperature de Tail' n'atteint pas son maxi-
mum avant les deux mois suivants ; la se-

cheresse et P6vaporation qui s'cnsuit, sont
a lour maximum. Le nombre proportion-

nel des jours, dans lesquels il pleut, est au-
dessous de douze, ce qui est le moins da
tons lei moit d« Pannee. L.

62
6(3

52
50.5

50.7

70
35
8.0

16

25

39.9

65.0

5.i>

17.0.

1.830

3.760

dans
la
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MONTREAL, AOuf, 1848.

COLONISATION DES TOWNSHIPS.
Dans quelqnes-unes de nos precfedentes

livraisons, nous avons parl6 de la Colonisa-

tion des Townships. C'est anssi de cette

mesure importante que depend en grande

partic I'avenir du Canada. Car, comme
nous avons ddjk en occasion de le remar-

quer, la colonisation des townships est prin:-

cipaleraent et en premier lieu a I'avantage

de I'habitant de la campagne. C'est un

nouveau theatre pour son industrie, c'est

un nouveau debouche pour le surcroit de la

population. Or, il n'est pas douteux que

nos campagnes du Bas-Canada ont une po-

pulation surabondante. Elles ont un grand

nombre de bras dont le pays ne profite

presque pas. Ce sent ces hommes-la, qui

forment la jeunesse de nos populations Tu-

ralcs, qui doivent ^tre diriges vers les town-

ships. La ils trouveront des terres a bon

march6, des terres fertiles et faciles a cuU

tiver. Ils auront pour voisins leurs coni-

patriotes et leurs amis ; ils auront tout ce

qui pent les retenit encore au sein de lerfrs

families. Tl est done de leur interet de

ne pas laisser passer une si belle occasion

de s'^tablir et de devenir des citoyens aises

et utiles. II est done aussi de rint6r6t du

I^ys de les y voir aller ; car ils contribue-

ront, par leur travail et leur industrie, a

augmenter les richesses du pays ; ils aug-

menteron^ses produits agricoles et manu-
facturiers, et par la menie fourniront al'ex-

portation des alinxents considerables et pro-

fitabUa au pay*. II ent ^n^ia. «l« Pint^rdt

do chaque local it6 en particulier do voir

les townships s'6tablir. C'est en elTet pour

elles un excellent moyen d'augmenter leurs

richesses particuli^res, tout en 6tablissant

le pays et en donnant de I'emploi k une

foule de gens, qui ne peuvent utiliser leuri

talents, et qui en demeurant sous le toit

paternel consomment sans presque rien

produire.

Voyant ainsi qu'il est de Tint^r^t et du
plus grand int6rdt de tout le monde que
les tov/nships s'^tablissent, nous nous de-

uiandons dans ce moment ce qu'il y a 4

faire jx)ur parvenir k ce resultat si heureux
etqui doit 6tro si d6sir6.

Nos lecteurs apppendront d'abord aveo
peine qu'il y a actuellement de gravei

malentendtis dans I'association qui s'^tait

formee a Montreal pour la coloni.sation des

townships. Nous n'essaierons pas de d^-

couvrir i qui sent dus ces malentendus, ni

de dire qui doit 6tre blame et qui doit ^tro

loue. Ce n'est pas la notre affaire. Tout

ce §ue nous faisons, c'est signaler un fait.

Apres cela, voyant que les malentendus

cofltinaent, il est tout naturel que nous di-

sicms aux habitants des campagnes ce qua
nous croyons qu'ii^ doivent ijiire. Nous le

leur dirons avec franchise, n'ayant en vua

que leur prosp6rite, et ne formantde vceux

que pour que leur avenir soit heureux et

brillant.

D'abord nous croyons qu'il edt 6t6 mieux

d^s lo commencement, pour les campagnes,

qu'elies ne se fussent pas agreg^es a Tas-

sociation de Montreal. Aujourd'hui qu'il

appert que I'association de cette villa

6prouve (quelqu'en soit la raison) des dif*

ficultcs, et qu'elle cesse d'avoir I'appui

d'Une portion notable de la population do

Montreal, nous croyons que les campagnes

ne peuvent pas hcsiter un instant, et qu'el-

les doivent se dire : " La colonisation dei

" townships nous int^resse tout au moin«
" antfttit q«'«lk ii(itiire»»« h* kabitaifai
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" de la cit6 de Montreal ; nous devons

*' done prendre des mesurcs pour que nos

*' bonnes intentions puissent avoir leur cf-

" fet." Avec un pareil Ian gage, Ics cam-

pa gnes ne peuvent faire autre chose que

ce qui suit :
" Marcher sans la ville."

Ainsi done, il nous seniblo qu'i present

les campagnes ne doivent pas attendre

d'impulsion ni d'61an de la part de la cite

de Montreal. EUes doivent se siiffire i

elles-ni6mes ; elles doivent trouver dans

leur sein de quoi s'organiser. Cette orga-

nisation doit se faire par paroisse. Lespa-

roisses qui sont peu riches ou pen populeu-

ses doivent s'unir a quelqu'autre paroisse

voisine, et former avec elle une associa-

tion qui pouriait m6me embrasser toutes

les paroisses d'un radme comte. Ces pa-

roisses ^liraient leurs officiers, et le coniite

forme par la reunion de ces officiers (elu

pour le temps que Pon jugerait a propos)

conduirait toutes les afiliires de I'associa-

tion, et recevrait les souscriptions de tous

les membres appartenant a cette m^me as-

sociation. Alors le eomt6 etablirait dans

les townships sa propre population ; il sau-

rait ce qu'il fait et qui il protege et favorise.

De cette manidre il serait sur et de ses

moyens, et de son action, et des resultats

de cette action. Peut-etre cette organisa-

tion ne serait-elle pas aussi economique

que cell^e que Ton avait d'abord en vue
^

nfeanmoins nous croyons que les fruits qui

en resulteraient seraient plus considerables

et plus prompts. D'ailleurs il y a dans le

plan que nous sugg^rons un avantag^ im-

mense et incontestable, c'est celui-ci. Les
personnes qui contribueront, pourront voir

elles-mdmes quels soLt les colons que I'on

veut etablir ; elles verront encore quels

moyens on adopte a cet effet, comment on

emploie leuis fonds pour cet objet, et finale-

ment quels sont les avantages de toutes ces

d-marches et d© toutes ces depenses, d'a-

bosd pour le peiys en g^n^ral, entuite pour

les colons enx-m6mes, et finalemcnt pour

les paroisses qui ont contribue et qui ont

fourni Pemigi-ation. Ce ne sont pas la

de faibles considerations, ni de vaines uto-

pies. Ce sont les consequences naturelles

du plan que nous suggerons et que nous li-

vrons a I'attention et a la meditation de

tous ceux qui d'abord sont specialement

interess6s dans la colonisation des town-

ships, et ensuite de tous les vrais amis du
pays.

Quelque soit le plan que I'on adopte,

quelque soit I'organisation qui doive pre-

valoir, nous sommes certain qu'ou ne nous

contestera pas ce qui suit. C'est qu'il faut

que I'on agisse promptement et efficace-

ment. Chaque jour, chaque heure de re-

tard chez nos compatriotes des campagnes,

c'est une depense de plus et un profit de

moins pour eux, et un avantage immense
de moins pour le pays. II est done mille

motifs qui doivent engager les populations

ruiales a se mettre de suite et avec vigueur

a roBuvve de la colonisation. Suivant nous,

puisque I'association de la ville eprouve du
retard, que les campagnes marchent tou-

jours ; la ville viendra plus tard. L'im-

pulsion d'ailleurs ne doit plus, dans cette

affaire, partir d'autre place que du sein de

la chaumiere de Pagriculteur. C'est la que

doit etre la force de la colonisation, c'est la

que doivent en ^tre les moyens, c'est de li

que doit partir I'emigration, et par la meme
que doit etre I'exemple a suivre. Ainsi

done encore une fois, si la ville ne marche

pas, que les cultivateurs ne I'attendent pas,

et qu'ils marchent seuls ; c'est de leur in-

terdt qu'il s'agit ; ils ont en eux et pour eux
tout pour reussir.

Nos lecteurs verront par ce qui precede

que nous ne parlous ici que du seul district

de Montreal. Nous ne disons rien de celui

de Quebec, car d'aprds tous les renseigne-

mens qui nous parvienneiit les choses y vout

bien. Dam la seule ville de Quebe®, ii j
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a pr^s de 5,500 membres de rassociatioa I

C'est d6ji un beau r6sultat ! II n'y a plus

qu'i perscvcrer : Ic succds est certain.

Quant au district dc Trois-Riviercs, s'il

ne s'organise pas en une association s6pa-

ree, qu'il snive I'exeniple du district de

Quebec, ou bien qu'il adopte le plan des

associations sepat6es. Quelque soit son

choix, nous sommes certain qu'il sera judi-

cieux ; il n'aura certainement en vue que

I'avancement du pays, et en pafticulier la

prosp6rite de Pagriculture, dont les pro^r^s

et les succ^s iuteressent i un si haut point

tous les rangs de la population.

AUX RETAR.DATATRES.

II nous semblait qu'il nons suffirait de

dire trois ou quatre fois qu'un journal pour

se sonteuir a besoin d'argent, et d'engager

nos abouncs a nous payer au plus vitc leurs

souscriptions, pour recevoir sous pen de

temps de quoi faire face a tous nos engage-

ments. Nous sommes cependant oblige

d'avouer aujourd'lmi qu'il n'en est nulle-

ment ainsi. II n'y a jusqu'i present que le

petit nombre qui nous a paye ; le grand

nombre n'a pas tincore pense k nous. Ce-

pendant qu'est-ce que rabonnement 4 ce

journal *? cinq chelins par an, et il y a deja

plus de sept mcHs ecoules ! Nous sommes
vrairaent bien pen favorise par nos abon-

es ! A quoi sert d'avoir au-dela de 2,300

souscripteurs, si,au bout de sept mois, a pei-

ne sept a liuit cents souseripteurs sent ve-

nus nous payer 1 Nous repondrons que cela

ne pent servir qu'a miner ceux qui ne pren-

draient pas les moyeus de faire rentrer les

deniers qui sent dus.Nous voulons agir avec

toute la liberalite et toute la courtoisie pos-

sible avec tous et chacun de nos abounds.

Mais nous ne croyons pas que cette libera-

lite et cette courtoisie exigent de noi:s, que

nous ne demandions pas et a plusieurs re-

pritet I'argent qui noui ©st d6 et dont lo

payement pent seul faire maintenir lo

Journal d''Agriculture. Ainsi done nous lo

ropetons : nous no pouv^ons nous priver do

I'argcnt des abonnements a ce journal, et

nous faisons un nouvel appel a nos abonn6s,

pour qu'ils s'acquittent au plus vite envers

nous. Nous esperons que cet apjxjl sera

eutendu, et qu'au mois prochain nous au-

reus a leurs offrir nos remerciments pour

leur empressement a y repondre. Autre-

ment, nous nous trouverions force d'adop-

ter des moyens plus prompts de faire ren-

trer le prix de nos abonnements : chose qui

nous repugne toujours, surtout lorsqu'il s'a-

git d'hommes aussi honn^tes, aussi ais63

et aussi consciencieux que le sent a notre

connaissance nos concitoyeus des villes et

des campagnes qui souscrivent a cc journal.

.

—

o

Nous lisons ce qui suit dans ie Journal

d^Agriculture (anglais) pour le mois do

juillet

:

** La Soci^te d'Aj^riculture du Bas-Ca-

nada doit ses remerciments au clerge ca-

tholique du Canada-Est, pour Tappui et

I'aide que le clerge lui a fournis, et pour

les precieuses correspondances de quelques-

uns de ses membres, sur des sujets lies aux
progres de I'agriculture. La societe atta-

che une graude valeur aux comniunica-

tions de ces reverends messieurs, car elle

sait qu'ils connaissent bien I'etat de I'agri^

culture dans le pays et les meilleurs

moyens dc ram61iorer, et qu'elle pent se

fier aux informations qu'ils fournissent et

faire droit sans hesitation aux suggestions

qu'ils font. Nous les invitons done respec-

tueusement a nous envoyer de ces commu-
nications, et d nous faire les suggestions

qui tendent a procurer les fins de ki soci6t6
;

elles obticuulront toujours uio attention par-

ticulit^re.—Ce sera-pour la societe une grau-

de raison d'avoir confiance, quand elie sau-

ra que le clerg6 catholique concourt dau8

set vues, et qu'il agit avec •lU y^xxx pro-
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monvoir I'ara^lioration et la prosp6rit6 de

ragriculture en Canada."

o

Noils altirons Pattention speciale des

amis de ragriculture a Tarticle : Enseigae-

ment agronomigue en France, qui se trouve

tivateur3 vcndre coniinuelloment leurs

cendres aux fabrifiXlints de savon et de po-

tasse, au lieu de les garder pour engraisser

leurs terres. On pent s'en servif de toute

manidre, et pour toute espece de rccolte,

c'est le plus puissant cugrais. Nous som-

mes persuades que les cendres araeliore-^^ la page 230 et aux suivantes. lis y rc-

marqueront un bon nombre de suggestions
|

r'^nt micux une tcrrc a foin ou a grain

fort utiles et dont on pourrait peut-etre

grandeinent profiter en Canada. lis ver-

ront de plus que le plan propose ue devrait

pas cntrainer une depense considerable, et

que I'enseignement de Pagriculture serait

du departement de I'instituteur de chaque

local it6.

II se trouve sans doute dans ce plan, des

choses qui ne sent nullement applicables a

notre pays. Neanmoins il n'est pas dou-

teux que la pins grande partie des sugges-

tions peuvent nous servir beaucoup. Aiusi

nous engageons les hommes qui out aco3ui-

les progrds de Pagriculture, de mediter le

plan que propose pour la France M. Bar- HaniJire de cultiver les patates en

rat ; ils y puiseront des id6es qui plus taid
j
en coupant la tige. — Un M. Pearce

qu'une mdme quantite de guano ou de pia-

tre. Nous avons vu le rapport d'une ex-

perience faite avcc du guauo et des cen-

dres. La premiere r6colte eut une meil-

leure apparence, ou on avait employe le

guano, que cclie oii ou avait engraisse la

terre avec des cendres ; mais la secoude et

la troisieme recoltes daus celle-ci, furent

de beaucoup les meilleures. La depense

des deux engrais fiit la m^me : Trois quin-

taux de guano par arpent, et le cout pour

les cendres (pour un arpent) est le mt^me

que pour le guano. — Joiir.i. d^lgriculture.

pourront ^tre adaptees au Canada, pour y
procurer Pavancement et la prosperite du

cultivateur.

Nous commengons dans la presents li-

vraison la publication d'un petit traite sur

" la pomrae de terre." Ce petit traite a

^te public en 1847, et le succes qu'il a ob-

tenu en France doit nous porter a croire

qu'il est digne d'une attention sp6ciale.

Nous en continuerons la publication dans

les num6ros suivants, et en recomraandous

la lecture t ceux de nos lecteurs qui s'a-

donnent a la culture des patates. Ils y trou-

veront des reflexions justes et des ensei-

gnements utiles, sans' compter que le tout

est dans un style facile et agreable.

Cendres comme enfrais. — Nous avons

souvent recommando les cendres comme
•ngrtis, st noui rdgrettons d« voir d«s cul-

ecrit ce qui suit a un ami :
'' Dans le prin-

temps de 184^6, quand les craintes ausujet

de la maladie des patates etaient si vivos,

je regardai quelques anciens traites d'agri-

culture, dans Pespoir d'y trouvef quelque

chose qui put tendre a alleger cette cala-

mite pour les cultivateurs. Voyant dans

ces traites une remarque qui avait pour but

de supposer que Pon pouvait recolter des

patates en en coupant la tige, jei*us frappo

de cette singuli^re suggestion, et jc resolus

d'en faire moi-meme Pexp6rience ; et bien

que dans le milieu de mai, je pensai qu'en

coupant les tiges qui poussaient deja, et eu

les plantant en terre immediatementaprds,

je pourrais reussir. Je fis done preparer un

carre de terre de 50 verges, daus lequel je

pourrais planter les tiges a c6t6 des plants

de patates qui poussaient d6ja, et qui

avaient de 12 k 15 pouces de liaut et

avaient une lielle apparenca. Ls 10 de
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I
jiiin, jo fis coupcr d m^me les-plants de pa-

tales, des ligcs oil branches de 8 4 10 poli-

ces do Jong, et Ics lis i)lautcr separement,

me servant dc la houe qurpressait 16g<^re-

ment la tcrre autonr de cos plants, que je

fis bien arroscr. lis dcmeurerent fletris

(comme les choux transplant6s) pendant

deux ou trois jours ; mais 6tant bien arro-

Bfes le matin et Ic soir, ils commenc^rent a

])rendre de la vigueur le qiiatri^mc et cin-

quidme jours
;
je les examinai alors, et vis

qu'ils commcn9aient a pousser des racines

libreuses, et avaient la meillenre appareii-

ce. Vint bientOt le renchaussage, et dans

le mois d'aout, ces plants etaient des plus

vigoureux. Je m'aper^us alors que les

tiges se garnissaient de petits tubercules,

et que les nouveaux plants etaient presque

nussi hauts que les anciens. A la ini-octobre,

je Us arraciier mes patates, ct apr^s les

avoir fait peser, je me convainquis que la

difference en favour des plants primitifs

n'ctait que pen considerable."

Nos lecteurs, aprds avoir lu ce qui pre-

cede, seront sans doute (pour le grand
riombre) 6lonn6s de ce proc6d6. Nean-
moins nous engageons les cultivateurs a en
faire eux-m6mes l'exp6rience, et s'ils reus-

sisseut, iis coniprendront eux-m6mes quels

a,vantages ct quelle economie en resultant.

Vaches. — Les vaches laitit^res, apr^s

avoir vele,ont frequemment le pis dur et ue
donuent point le lait ais6ment. Quand c'est

le cas, pour y rcmedier, il flint les traire

souvent, avcc proprete et leur frotter le pis

avec dc Peau tidde. Si la duret6 continue

il faudra le frotter encore avec im onguent
fait de feuilles de sureau bouillies dans du
lain-doux. J^es cultivateurs devraient tou-

jours avoir de cet onguent pour s'en servir

4 projKS.

MOYBN DE RENDRE LE BOI8 INCOMBUSTI
ULE. — H Mt uu moyea de rofidra la bois

incombustible, et il pent ^tre employ^ fort

a propos dans la construction des grange*,

des fermcs, des habitations et aux bati-

ments domestibles, et surtout pour les bois

qui se trouvent places prds d'un foyer, -si

I'ou ne veut pas rcmployer pour Ic bati-

ment.

11 sufTit de faire dissoudre jjsqu'^ satu-

ration, de la terre siliceuse,pr6alablement

bien lav6e et degag6e de mati6res 6tran-

gdres, dans une solution d'alcali eaustique,

et de Petendre sur le bois. Cette couche

r6siste a Paction de Pair, de Peau et du feu.

Des essais ont 6t6 faits sur deux poutres

placees sur un 6difice factice, qui fut in-

cendio j elles r6sistdrent seules ^ Paction

du feu. L.—.

MOYEN D'EMPfeCUER LES RAVAGES DES

INSECTLS DANS UN CHAMP DE POIS. — ArrO-

sez avec une solution d'aloes ou de j)erlasse

americaine.

o

CONSERVER l'eAU DANS DES TONNEAUX

ou DES ciTERNES. — On peut conserver

Peau bien pure pour de longs voyages, dans

les tonneaux ou dans les citerues, en y
ajoutant environ trois lbs. d'cvxide noir de

mangandse pulverise ; brassez bien le tout,

et Peau perdra le mauvais gout qu'elle au-

rait acquis et se conservera toujours bonus

et pure.

o •

CONXAISSANCES UTILES.

Pourquoi le voisinage dea v6g6taux est-il

utile i la sante 1

Parce que le gaz acide carbonique form6
par la respiration des animaux et rempla-
^ant Poxigdne de Pair est absorbe par les

parties vertes des plantes ; ces parties vor-

tes se decoraposent, gardentle carbone qui
s'incorpore avcc la substance de la piante,

et rcjettcnt ensuite Pcxigdne dans Patmos-
ph(ire ; il en r6sulte que ce qui serait pour
nous un poison sert pr6cis6ment d'aliineat

i la piante, et que celle-ci puritie Pair,

d'une part en lui relevant le principc mal-
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faiannt que notre respiration y avait jete ;

et Paiitre, en liii restiUiant le principe vi-

vifiant(oxigene) que notre respiration avait

altera. Aiissi Phabitation des campagrcs
et le voisinage des jardins sont-ils prefern-

bles au s^joiir des villesou les hommes en-

tasses empoisonnent I'atmosphere, sans

avoir pres d'enx des vegetaux pour leur

servir de contre-poison.

— Pourqiioi soufile-t-on siir ses doigts

ponr les echauffer et sur les aliments pour

les refroidir 1

Pares que, lorsqu'on souffle sur les doigts,

oil ouvre la bouche et on resserre les pou-

rnons ; Pair qu'ils renferraent sort alors a

une temperature plus elevee que celle du
doigt,

Quand on souffle sur une substance pour

la refroidir, le phenomena se complique.

D'abord on ferme la bcUche pour y amas-
ser de Fair de maniere a gontier les joues,

puis on laisse entre ses l^vres une petite

ouverture par laquelle le gaz s'echappe

avec bruit. Son volume augraente alors

et le fait m6me de cette dilatation en abais-

se la temperature. Lorsque cet air ainsi

refroidi vient toacher la substance sur la-

quelle on le dirige, il se rechauffe de nou-
veau, et comme le courant d'air est sans

cesse renouvele,il s'ensuit qu'a chaque ins-

tant la substance nutritive perdant de sa

chaleur devient ainsi plus froide.

— Pourquoi, quand on entonno du vin

dans une bouteille, la liqueur jaillit-elle

quelquefois sans que la bouteille s'emplis-

set
Farce que I'entonnoir s'applique juste-

ment au goulot de la bouteille, et ne laisse

aucun passage a Pair int6rieuj, qui, se trou-

vant chass'j par le liquide dont le poids ex-
cede celui de Pair, est force de sortir par
Porifice de I'entonnoir, et repousse ainsi la

liqueur.

— Pourquoi certaines cheminees fament-
clles 1

Farce que lea portes de la chambre spnt

alors ferm^es, on que le conduit de la.che-

chemiu^e se trouvant tres-^leve Pair inf6-

lieur se renouvelle difficilement pour rem-
placer cehii que Paction du feu rarefie

;

ainsi cet air rar6fi6 se rejette avec la fu-

m6e dans Pappartement, ou il trouve moins
do resistance que dans le corps de la elS^-

minee ; ma is cet inconvenient cesse lors-

qu'on entr'ouvre une portc : alors Pair cx-
terieur ayant un passage facile, repousse
celui de la chambre et contraint la fumee
a s'echapper par la cheminee.

— Pourquoi ne doit-on pas suspendre le«
noyes la tete en bas 1

Farce que c'est moins Peau qu'ils ont
bue qui les a asphyxies que le defaut de
circulation de Pair ; si done on les dresse
siir la tete, c'est le moyen de les 6touffer
en produisant un amas de sang vers le cer-
veau. II faut, pour les rappeler a ia vie,

essayer de retablir la circulation du sang
par une chaleur moderee, par des frictions,

par Pemploi de liqueurs spiritueuses ; il

faut leur souffler avec la bouche de Pair
dans le^ narines et dans les poumons, et
surtout les tenir couches dans une situation

natarelle, c'est-a-dire sur le cote droit.

'— Pourquoi un brasier ardent s'eteint-il

bientot, quand on Pexpose aux rayons d'un
soleil d'6te 1

Farce que Pair dilate et rarefi6 par Pac-
tion du soleil ne procure pas au feu un ali-

ment qui puisse Pentretenir»

— Pourquoi etouffe-t-on de suite un feu
de cheminee en bouchant soigneusement
Pune et Pauire ouverture 1

Farce qu'il ne suffit pas, pour entretenir
le feu, que les matieres enflamm6es soient

entonr6es d'air ; il faut encore que cet air

soit libre et qu'il ait une certaine purete*

Mais quand un conduit est hermetique-
ment clos. Pair n'y est pas libre, il ne peut
s'y renouveler, et des que les parties com-
bustibles de celui qui s'y trouve renfermd
sont usees, le fen s'6teint.

— Pourquoi la pluie purifie-t-elle Fat^
mosphere ?

Farce qu'elle pr^cipite les vapeurs sul-

fureuses ou de diverses natures qui se ras-

samblent dans Pair pendant les jours do
secheresse. P'ailleurs, la pluie rafraichit

Pair, parce que la region d'ou la pluie tom-
be est toujours plus froide que les couches
qui environnent la terre.

— Pourquoi sent-on mieux les fleurs d'un

jardin le soir lorsque Pair se rafraichit, qii©

dans Ic fort de la chaleur du jour 1

Farce que cette fraicheur qui condense
Pair aux apprcchcs de la nuit, en TTippro-

ehant ses parties; resserre aussi .davant«i^
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les exhalaisons dont il est charg6, et qiiand

on le respire en cet 6tat, il porte avec lui

HUT I'organe im plus grand nombre de par-

ties odorantes qui s'exhalent continuelle-

ment des flours.

— Pourquoi, lorsqn'on m61e du vin avec
de I'cau et qu'on plonge ensuite dans ce

melange le bout d'une lisi<^re ou d'un cor-

don d'etofie imbibe de vin, et dont I'autrc

bout est plac6 dans un vase vide, pourquoi,
dis-je, le vin se separe-t-il de I'eau 1

Parce que le vin a plus d'affinitd, c'est-

4-dire s'unit mieux qu'avec I'eau ; il se
porte done vers les molecules vineuses de
de Tetoffe qui, se trouv^ant bientot mouill^e,
laisse tomber dans le vase vide sa sur-

abondance de liquide.

— Pourquoi, si Ton p^se nn corps dans
Peau, ne lui trouve-t-on pas le m6me poids
qu'en le pesant hors de I'eau ]

Parce que le liquide qu*il deplace le sou-
tient et Pallege du poids de son propre vo-

liune. Ainsi, si la masse d'eau d6p]acee
est de deux livres, le corps pesera deux li-

vres de moins 6tant plonge, que hors do
Peau.

— Pourquoi un homme gras nage-t-il

plus facilement qu'un homme maigre ?

Parce que la graisse est moins dense, et

consequemment plus leg(^re que la chair.

— Pourquoi faut-il moins de feu pour fai-

re bouillir I'eau sur une montagne que dans
la plaine ?

Parce que la pression de Pair 6tant moins
forte dans les lieux cloves, le calorique qui
s'introduit dans I'eau qu'on chaufte a plus
de facilite pour deplacer les molecules du
liquide.

— Pourquoi lorsqn'on verse un pen d'eau
dans I'huile bouillante, I'huile jaillit-elle

de tons c6tes 1

Parce que la chaleur do Phuile bouillan-

te est tellement 6nergique, qu'elle r6duit
sur-le-champ I'eau en vapcur. Ainsi, lors-

que les mol6cules aqucnscs entrcnt dans
I'huile, elles so dilatent aussitdt et repous-
sent avec violence I'huile qui les envelop-
pe. Ceci cxplique aussi le pctillemeiit qui
en r68ulte.

— Pourquoi purifie-t-on de I'eau croupie
en y jetant des charbons allum^s t

Parce que le charbon ,corps extr^mement

poreux, s'impr^gne de tons les gaz qui don-
naient k I'eau sa mauvaisc odcnr.

C'est sur cette propriety du charbon que
sont bas6es les fontaincs filtrantes.

— Pourquoi le boig pourri paralt-il lumi-
neux dans I'obscuritd 1

Parce que ce bois a lapropri^t^ de s'im-
biler, pour ainsi dire, de fluid e lumineux,
qu'il exhale ensuite au sein de« teiu^bres.

— Pourquoi, si I'on s'enferme dans une
chambrc ou le jour ne p^n^tre que par un
trou m6diocre, aper9oit-on les objets ext6-
rieurs se peindre au plafond ou sur la mu-
raille dans luie situation renvers^ 1

Parce que tons les faisceaux de lumi^re
qui parviennent a PoBil de diff6rens points
des objets ext^rieurs se croiswit dans la
prunelle.

— Pourquoi, lorsqn'on tire un poisson
dans I'eau, doit-on viser au-dessoua du
point oil on le voit 7

Parce que, lo. les rayons qui viennent
du poisson se brisent en passant de I'eau
dans un milieu moins dense, tel que Pair,
et font parattre le corps plus ^lev6 qu'il
n'est; 2o. la balle, avant d'entrer dans
I'eau, eprouve une resistance qui I'oblige i
s'^lever au-dessus de la direction qu'on
vent lui donner.
— Pourquoi noircit-on k la fum6e un mor-

ceau de verre avec lequel on veut regarder
le soleil 1

Varce qu'on affaiblit par ce moyen la
transparence du verre ; la plupart des
rayons sont absorb6s par la couche de fu-
mee, on n'aper9oit que ceux qui pen^trent
i travers les pores du noir : ce sont les jau-
nes et les rouges j car ces deux couleurs
sont les plus fortes ; elles traver^nt de«
corps assez opaques pour arr^ter on etein-
dre les rayons des autres couleurs.
— Pourquoi les graveurs, les cordounieri

font-ils usage de vases de verre remplis
d'eau, places devant une lampe pour en
projeter la luraidre i. Pendroit ou ils tra-

vail lent ]

Parce que la forme eonvexe donne aux
corps diaphanes la prcpri6t6 de rasaenib!er
lea rayons lumineux qui les traversent.
Souvent les graveurs colorent en vert o«
en bleu Teau dont ils remplissent le bocal,
pour eviter Peffet de la lumi<^re rouge que
produit Ic corps lumineux qu'ils emploiont
et qui fatigue extr^mcnt la vue.
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Ob««rvatk)KS MfitfioaoLOGiQUES foites en la Cit& th Maatrialy durant U
par L. A. PIuguet Latour, Membre

=3 CO

1

Thermomitre Barome tie Direct.des vents Variat. de Vat\
K
H

Q

1
1

Jours
1 ! i

8h Ih 6h 8h Ih \ 6h 811. Ih 6h 8h 12h 6h
A M P M P M A M P M P M A M

N O

P M P M AM midi P.M

9h45.a.n-i 47 56 50 29.56 29.55 29.55 N O N Ojcouv clair clair

2 Vendredi 56 64 58 29.01 29.59 29.56 Sud Sud S O couv pluie clair

3 Samedi 64 82 60 29.47 29.44 29.45 S O S Oues nnag clair clair

4 Dimaiic. 67 83 ^<o 29.49 29.47 29.45 Oues Ones S O clair clair clair

5 Liindi 68 82 71 29.40 29.44 29.40 Sud Sud Sud conv pluie couv
6 Mardi 61 76 64 29.48 29.50 29.50 N Oues One. couv claii couv

7 Mercredi 46 56 55 29.C4 29.65 29.69 N N O N O pluie [)Iuie pluie

^ 8 ) 0h2I.p.m 57 70 68 29.701^9.70 29.70 N E N E Nord nuanjnuaa clair

9 Vendredi 63 76 70 29.69|29.73 •29.66 NorJ N E N E clairiclair clair

!io Samedi m 72 68 29.51129.50 29.47 Est S E Oues nnagcouY clair

ill DijTianc. 62 63 54 29.49 29.55 29.62 N O N O N 0| couv claii nuag'

12 Lundi 44 56 53 29.71 29.70 29.65 N NT O N Oi'couvlclair nuag'

13 Mardi 48 64 60 29.57 29.55 2'9;54 In Ones N O nuaslclair nuag'

!u Mercredi 60 75 68 29.50 29.46 29.48 N Ones Oues clairclair clair

15 Jeudi 64 78 69 29.50 29.50 29.48 Oues OtiesS O couv pluie clair

|16 r) 41i.4.p.m. 75 91 77 29.44 29.41 29.44^ is O Ones Nord couv clai'r clair

17 jSamedi 77 85 79 29.55 29.49 29.49 Sud Sud Snd clair clair nuag
18 JDimanc. 78 92 79 29.49 29.43 29.40 Sud Snd S E clair clair pluie

!l9
1

Lundi 73 88 78 29.49 29.50 29.49 Oues Oues Oues clair clair nuaij

^20 i

Mardi '77 89 84 29.45 29.40 29.35 iS S O Oues couv clair nuag

pl 1Mercredi 68 78 70 29.33 29.32 29.36 S Oues Ouesipluie clair couv
22 Jeudi 63 75 70 29.58 29.-56 29.55 Oues Ones S clair clair clair

23
24

IVendrcdi 68 72 74 29.51 29.36 29.30 Sud Sud Sud tconv pluie nuag

( lh33.a.m 64 75 69 29.37 29.46 29.50 Oues N Oues kouv nuag ihuag

25 IDimaiac. 59 m 60 29.62 29.62 29.64 Ouej Dnes Nord Ipluie nuag clair

26 jLundi 69 74 68 29.70 29.72 29.75 Ouef Sud Sud clair clair clair

!27 iMardi 72 88 80 ^?^.m 29.54 29.50 'Sud

.^ues

?nd Sud couv nuag pluie

j28 1Mercredi 72 88 76 29.54 29.54 29.57 Ones'Ones nuag couv nuag
29 iJeudi 70 85 76 29.66- 29.65 29.64 Norti Nord Nord clairiclair clair

30 ® |5h26.p.ra 70 SO 78 29.65 29.60 29.5ie Oue.^ Sud Sud claii clair clair

JriN ©OMPAUA.

t

S3

c
<

Th9rm(mHr«. BaromUrt. Venti Jitmosphh.

Maxim. Minim. Maximum Minimum
y-.

'A

'A

17

3

1

o

4
%

h

7

6

18

20

b

8

6

8

10

c

44
25
30
29

d

19

6

15

C3

15

17

13

n

o

'p.

15

13

17

19

i
o

4
3

%
4

6

1
1845
1846
1847
lfi«

92 le 8

94 le 30
911e2f
&3kl8

56 le 17

451e21
47 1el5
44U12

29.90.1e 30
30.34 le 9

29.R61el8
59.73 !• 9

28.96 le 24
29.G01el9
29.06 le 14

^29^33 1® 21

6

4

7
T

6

24
5

i
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mois de Jvrin 184^, av4e dc$ remarquf^ attr les ehangementt dt VaimospK4rtf

de la Society d"*Agriculture du B. C.

REMARQUES.

Beau temps, beaiiconp dc nuage«, solcil.

Temps convert, soleil faible, pliiie dc 9h, A. M., vent.
Beau temps, vent fort, phisicnrs nuagcs.
Beau temps, clair, beau solcil j orage vers lljh. P. M., pluie i verse.

Pliiie la nuit ; et de 9h. A. M. a 2h. P. M,; convert, beaucoup de nuages, vent.
Beau temps, beauc. de nuages ; clair de raidi ; couv. de 3h., pluie de 9h. P. M. h la nuit.

Pluie la nuit et le matin et jusqu'i 9h. P. M, convert.

Beau temps, soleil, beaucoup dc nuages.
Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Couv.dc 9^h.P,M.,pl. de lO^h.a ll^h.A.M.; de Sh.P.M; clair, beau soleil, pl.de 9h.P.M.
PI. la nuit 'y beau le mat.; orage vers ll^h.A.M.pl.a verse

;
pi.a 2h.et d Ih.P.M.vent fort.

Convert, vent fort, solcil de lOh. A. M. beaucoup de nuages.
Beauconp de nuag., convert ; de 1 lh.clair,bean sol.,vent,de 4h.vent fort, plnsieurs nuag.
Beau temps, clair, beau soleil, plnsieurs nuages, vent fort.

Couv., pluie a midi ; trds-bean temps de Ih.P.M. orage vers llh.P.M.6clairs, tonnerrc.
Orage vers lh.A.M.eclaiTS,tonner.,pl.; orag.vers lOh.P.M.beauc.d'eclairs,tonn.pl. a ver.

Beau temps, clair, beau soleil ; nnag.de 6h,P.M.plnie (pen) et tonnerre vers 8^h. P. M.
Orage ^rs 4'h.A.M. eclairs, tonnerre, pi. averse

;
pi. vers 3h. P. M.; orage vers 4h.P.M.

Tr.-beau temps
;
pl.(peu)de ll|h.P.M. [eclairs,tonn.; pl.de 5|h.a 7h.orag.a T^h.pl.tonn.

Pluio la nuit de 12h.,et vers 4^h.ct 5h.P.lVl.conv.; vers 5.ih.conp de vent, tonner. au loin.

Plnie la-nnit et matin jusqu'aS^h. A. M.;.et a 5^h., 5|h. etde 6^h. a 8h. P. M.
Beau temps, clair, beau soleii, quelques nuages, vent.

Pluie de llh. A. M. a 3.^h. P. M. et vers ll^h. P. M. vent, beaucoup de nuages.

Pluie (pen) vers 7^h., 9jh.,et 1 111.A.M., beauconp de nuages, beau soleil, vent fort.

Pluie de 81i.a 1 l^lj^A.M.,beauconp de nuages j de 12^h,clair, beau temps.
Beau temps, clair, beau soleil, vent.

.

Pluie avant Sh.A.M. et vers 91i.A.M. et de 5^h. P.M . a G^h. et de 7^h. a 9^11. et de lOh.

Phnuit et mat.jnsqu'd 7^h., et vers 12^h.; couv.; de 12ih.beau temps, plus.nuag.beau sol.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

RfcoLTES EN Irl.'..ndb. — M. Johu Ha-
gan, Pinspecteur agricole de Mayo, dit dans
ime lettre en date de Westport, 23 jnin

1848: " L'apparence de la recolte des pa-
tates dans ce pays continue a 6tre des pins

satisfaisantes ; les tiges sont verdoyajites
et pleines do vie, il n'y a pas encore d 'in-

dices de la maladie des ann6es derni^res.

^^3 marches commencent h voir arriver

<Jes patates nouvclles, et dans quinze jours
^«s les fermierft vien4ront apporter leur

contingent de ce tiibercnle. Les grains

ont aussi une bien belle ajiparrnce ct en

g6n6ral, nous pouvons dire que les r6coltes

Ont le meilleur aspect possible."

K«/:oLTE8 RN H^ut-Caij^ada. — J^e Pa-

triot de T©r«»^a dk qvr«*^es r^coties eat

commence un pen plus a bonne heure que
de contume. II parait que le foin est des

plus beaux et en grande abondance. Quant
au bl6, il est en plus grande quantity que
d'ordinaire, et les grains en sont gros ct

sains. Les pois ont aussi une apparence
magnifiquo, et se conpent en plnsieurs en-

droits. L'orge et I'avoine ne leur en cddent

point. Pour les patates, le Patriot dit qu'il

ne sait qu'en pcnser, car il manque de la

plnie. Les navets ont et6 attaques par les

inscctes, mais en gen6ral lesnouvelles des

d if] crentes parties dn Haut-Canada sont

des plus favorables, et si tout continue

comme depnis le commencement du prin-

temps la recolte de 184-8 am a certaine-

meut 6t6 des plus fructneuses et des plus

consid6rablesqu© le Haut-Cufiada anra •\x
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(^Pour le Journal d'Agriculture.)

paits historiques et bibliographiquis
d'agriculture.

Si on Penvisage comme science, I'agri-

cnlture est d'une origine toute raoderne

;

commc art, au contraire, elle remonte au
berceau dcs societes. L'Egypte 6taitdeja

sillonnee de canaux d' irrigation a nne 6po-

qiie bien anterieure a celle de I'histoire

6crite, et les peintiires deconvertes dans

les hypog6es nous montrent les anciens

Eg^'^pticns experts dans beancoup de de-

tails d'economie rural e ; ce pays donnait

deja d'abondantes r6coltes de ble, du temps
d'Abraham. Les patriarches hebrenx s'a-

donnerent plutot au soin des bestiaux qu'i

ragricultiire, quoiqu'il soit dit d'Isaac, qii'il

recolta cent ponr un, en Palestine. An
contraire, apres leur etablissement dans ce

pays, les Hebreux pratiquerent une agri-

culture assez 6tendue, sur laquelle les Ji-

vres de Moise renferment plusieurs pr6cep-

tes on articles de lois. Les plus anciens

habitants de la Gr^ce, les Pelasges, sent

representes comme se nourrissant de glands

dans les bois. L'agriculture fut introduite

dans le pays par les colonies egyptiennes
et pheniciennes ; sans doute elle s'y d6ve-
loppa en m6nie temps que la civilisation,

mais elle attira pen I'attention des 6cri-

vains ; et au milieu des richesses de la lit-

terature grccque, on ne trouve que deux
ouvrages ou elle ait ete consideree en elle-

m^me, les Travaux et les Terres, podme
d'Hesiode, et les Economiques de X^nophon.
Elle obtint plus de favour aupr^s des au-
teurs latins, ct nous pouvons nousfaire une
idee suffisamment exacte de ce qu'elle fut

chcz les Remains, en lisant les Geofgiques
de Virgile, les traites De re ruiticd de Ca-
ton-le-Censeur, de Yarron, de Columelle
et le poeme de Palladius, portant le m^me
titre ; le traite d'Ad. Dickson, intitule

:

Agriculture des anciens, est un resume
methodique de ces ouvrages. Les premiers
legislateurs de Rome s'attacb6rent a niet-
tre en honneur I'exploitation du sol par les

proprietaircs eux-memes et la petite cultu-
re

; mais lorsque les conqu^tes de la r6-
pubiique eurent fait affluer a Rome les
tr6sors du raonde, les petites propri6t6s fu-
rent englouties par les grandes, le travail
des esclaves rempla5a celui des hommes
libre*, le« immcnto* villas s'6iev6reat i la

place dcs formes, ragricuUnro declina et

I'ltalie fut r6duite a tirer en grande partie

scs subsistances de la Sicile, de I'Ai'rique

ou de I'Egypte. Pendant le moyen-age,
c'est a peine s'il est question d'agriculturo

;

cependant les instructions d'economie ru-

rale contenues dans les capitulaires de I'Al-

lemagne, les defrichements op6r6s par les

raoines, les travaux d'irrigntion execute*

en Espagne sous la domination des Man-
res, et en Italic I'ouvnrage de Crescenzio

de Bologne, 1' introduction en Europe des

vers a soie et de quelques plantes utiles, 4

la suite des croisades, timoignent d'un©

certaine vie latente qui ne pouvait man*
quer de se d6velq)per plus tard. Aussi,

apres la renaissance, vit-on paraitre & de
courts intervalles, en Italie, les ouvrages d©
Gallo et de Tarello, qui le premier proposa

fl'ftlterner les cultures ; en Espagne, celui

de Herrera ; en AUemagne, celui de He-
resbach ; en Angleterre, le traits de Fiti

Herbert, et un peu plus tard, eft France, le

Thedtre d^agriculture d'Olivier de Serres.

Depuis, on pent citer •omrae ayant contri-

bu6 directement a favoriser les progr^s de
l'agriculture fran^aise, I'administration de
Sully, Pordonnance de 1669 sur les forets,

celle de 1754, sur la liberty du commerce
des grains dans l'int6rieur du ro^'aume et

sur leur exportation, les Merits des EconO'
mistes, de Duhamel et de Rozier, P6tablis-

sement des societes d'agriculture, la crea-

tion des liaras, des 6coles v6terinaires d'Al-

fort et de Lyon, et celle des troupeaux de
merinos de Rambouillet. Notre siecle a
vu s'elcver ou se multiplier les eomicea
agricoles, les ferraes-mod^les et les insti-

tuts d'agriculturo, dont le premier a eu
pour fondateur C. J, A. Mathieu De Dora-
basle.

Un relev6 fort incomplet porte k plus

de 10,000 les ouvrages publics sur l'agri-

culture. Les plus generaux et les plus es-

tim{;s sont : Principes raisonnes d'^agricultu-

re, par A. Thajr, traduit par le baron Crud ;

VAgriculture pratique et raisonnee, par sir

John Sinclair, traduit par C. J. A. Mathieu
De Dombnsle ; Maiaon rustique du dix-

neuviime siecle^ par une reunion d'agrono-

nies et de praticiei^ ; Calendrier du bon cul-

tivateur, par C.J. A, Mathieu De Domb?^s-
le ; Cours d£ culture et de natt/ralisafion dft

v6.gita^^f par A. Thouin ; Xauveau eoun
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complet d'^ogriculture tMorique poetiquCf snr

le plan de celui de I'abbe Rosier, i)ar les

membres de la serlion d'agriculture de
I'institiit ; Manuel complet du jardinier, j)ar

L. Noisette ; Traite general des eaux et fo'
ret.fy par Baiidrillart. — (Extrait pour le

Journal d\^^riculture, par L. A. H. L.)

AGE DES ANIMAUX.
Les marques de I'Sige d'nn cheval se d6-

terniinent d'apr^s rapparence des dents.

Siiivant La Fosse, le jeune, ces apparcnces
sent : — Le cheval nait a\-oc six dents mo-
laires (michelieres) dans chaque machoi-
re ; le dixieme ou le doiizidme jour apri^s,

les dents incisives paraissent en has et en
haiit, et quatorze on quinze joiirs apr^s
cette ^'poque, les denx interm^diaires siir-

gissent ; celles du coin ne percent que trois

mois apr^s. A dix niois les dents incisives

sont de niveau, devant moins qu'au milieu,
et celles-ci moins que celles de derri^re

;

alors elles ont une cavite bien sensible.

A douzc mois cette cavite devient plus pe-
tite, et I'animal fait voir qnatre dents rao-

laires de chaque c6t6, en haut ct en bas,

dont trois temporaires ou dents de poulin,

puis une dent permanente, ou de cheval.
A dix-huit mois la cavite des incisives est

remplie, et il y a cinq machelieres, dont
deux de cheval et trois temporaires

; a deux
ans, les premieres dents molaires du pou-
lin dans chaque machoire, et haut et en
bas, sont deplacees ; a deux ans et demi
celles du milieii se deplacent ^galement, et

c'estacette epoque que les secondes dents
de lait molaires, tombent ; i quatre ans le

cheval pr6sente six molaires, dont cinq de
sa nouvelle dentition et une de sa dernid-

re ; a quatre ans et demi les incisives du
coin du ponlin tombent et font place aux
permanentes, et la dernicre dent molaire
temporaire disparait

j ^ cinq ans les crocs

du cheval se pr6sentent ordinairement ; a

cinq ans et demi ils sont completement sor-

tis, ct la paroi interieure des dents incisi-

ves superieurcs, qui 6tait auparavant im-
parfaitemcnt formee, est a present de ni-

veau avcc les autrcs* k cette 6poque il se

forme dans les dents incisives une cavite

dans la substance cntre les parois int6rieu-

res et exterieures, et c'est la disparition de
teci qui marque I'ige ; a six cwis lei parois

des incisives de devant, en bas, sont rem-
plies, les crocs sont aussi legdrement
^mousses

; k sept ans la marque, ou cavite,
aux incisives du milieii se remplit et les
defenses sont un pen plus usees ; a huit
ans les incisives du coin sont 6galemeni.
unics, et les crocs sont arrondis et raccour-
cis. Dans les juments les dents incisives
n'ont qu'un signe ; a cette 6j)oque on dit

que le cheval est ag6 et qu'il a perdu sa
marque

; mais aux yeux de bons connai.s-

seurs les dents presentent encore une indi-
cation sulfisnnte. A neuf ans la rainure des
defenses est presque usee, et les dents in-

cisives devienneot un peu arrondies ; i dix
ans les apparences sont encore plus fortes

;

a douze ans les crocs ne presentent plus
qu'on chicot arrondi, les dents incisives

penchent en avant, deviennent jaunes, et

a mesure que la'vieillesse avance, parais-
sent triangulaires et ordinairement in6-
gales.

Pour faire paraitre les chevaux plus jen-
nes qu'ils ne le sont reellement les maqui-
gnons ex6cutent des operations sur les

dents, dites a Bishop, d'apres le nom d'un
fameux operateur, et qui consiste a prati-

quer une cavite (creux) artificielle dans les

incisives apres que la cavite naturelle a
disparu sous la main de I'ige, au moyen
d'un outil dur et aigu, cette cavity est en-
suite brulee a noir avec un instrument
chaud. Mais il n'est aucun art au moyen
duquel on puisse reudre aux crocs leur for-

me et leur longueur non plus que leurs rai-

nures int6rieures. C'est pourquoi Ton voit

communement les meilleurs ccnnaisseurs

mettre le doigt dans la bouche d'un cheval,

se contentant de tater le croc. Aux con-
naisseurs de moins d' experience, d'autres

apparences se presentent en aide.

Les chevaux, lorsqu'ils sont vieux, pr6-

sent ordinairement un creux au-dessus des
yeux, les sabots paraissent raboteux, la 16-

vre inferieure pend, et s'i^s sont gris, ils de-

viennent blancs. Dans ce pays oii Ton fait

travailler les chevaux si de bonne heur©
avant que leur structure ne soit consolidee,

et ou on les exerce constamment ensuite et

souvent sur de mauvais chemins, il n'est

pas rare do voir un cheval faible,debile et

montratit tons les sympt6mrs de la vieil-

lesse a huit ans excepte a sa bouche. Au
contraira lorsquo Panimai tombo «c d'au-
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Ires mains, d dix ou doiize nns il a toiite la

vifiiieur de la jeuncssc, et ses dents sont los

peules i^artics qui preseiitcnt quclqiie indi-

cation de la vieillesse. 11 est done pins

utile d'cxaminef rapparcnce gen6rale de

3'animal que de se guider enticreinentd'a-

prds les marques des dents, une adh6sion

trop stricte a celles-ei peut condiiire a une
grave erreur sous le rapport de Page des

chevanx. Les marques eonimuneraent

revues ne douncnt pas le signe d'un troi-

sidme de la vie natiirelle de Panimal, ni dc

la moitie dii temps pendant lequel il sera

parfaitement utile. Bcancoup de bonscon-
naisseurs en Angleterre.ne veulent pas
acheter de chevanx pour la cliasse avant
Tage de huit ans, ct ne les regardent

dans la force dc Page qu'a douze ans. Vn
monsieur a Dalwich a eng^ iin monument
a la memoire de trois chevanx morts en sa

possession a I'age de 35, 37 et .39 ans, le

dernier dcsquels fut emporte par uneatta-
que de colique, et il n'y avait que quelqucs
heures tpi'il avait 6t6 attele. Culley si-

gnale nn cheval qui avait v6cu jusqu'^ 50
ans. Blain fait la camparaison suivante
entre la situation relative de Petat de la

constitution du cheval et de l'homme,dans
les circonstances ordinaires des soins i Pe-
gard de cliaque :

Les premiers cinq ans du cheval peu-
vent etre consid6res comme equivalant
aux premieres vingt annees d'un homme ;

un cheval de lO ans a un homme de 40
ans j de 15 a un homme de 50 ans ; de 20
a un homme dc CO ans ; de 25 a nn homme
de 70 ans ; de 30 a un homme de 80 ans

;

et de 35 a un homme de 90 ans.

Les sympt6mes de Page, dans les bMes
a cornes, se manifestent par les dents, Au
bout d'environ deux ans, elles se depouil-
lent de leurs premieres quatre dents qui se
r^mplacent par d'autres prus grosses, ma is

pas si blanches ^ ct avant cinq ans, toutes
les dents incisives se renouvellent. Ces
dents sont d'abord egales, longues et assez
blanches, mais a mcsure que Panimal
vieillit, elles s'usent, deviennent inegales
et noircissent.

La croissance des cornes n'cst pas uni-
forme, ui leur ])ou&se 6gale. La premiere
ann6e, c'est-a-dire la quatrieme de Pani-
mal, deux })etites cornes pointuea parais-
scnt, Hon form^es; unies et se tcrminant

vers la t6te par une espece de boutoii.

L'aiMi6e suivante ce bcuton s'eloigne de la

t6te,,pousse qu'il est, par un cyiindre cal-

leux qui, s'alongeant de la mfime manidre,
se termine 6galement par un bouton, et

ainsi de suite, car les cornes continuent de
croitre, tant que Panimal vit. Ces bouton*
se ferment en jointures annulaires ou
ncEuds, qui se 4istinguent facilement dan*
les cornea, et au moyen descjuelles on peut
deviner aisement I'age de k» b6te, en comj>-
tant trois ans pour le haut de la corne,puis-

un an pour chaque anneau ou ncsud. La
vache continue d 6tre utile pour plus do
vingt ans, m.ais le taureau perd sa vigueur
bien plus vite.

II arrive souvent que les maquignons
effacent ces ncBuds en rapant les cornes,
afin de cacher Page de Panimal. On d6-
signe par les termes suivants les difFerends
ages : — Un jeune male coup6, aprds la pre-
miere ann^e, se nomme bouveau ; ag6
d'un ^n de ])lus, bouvillon ; it quatre ans
boDuf. Une femelie aprds la premiere an-
nee, se nomme genisse ;. lorsqu'elle est sur
le point de ])roduire, elle se nomme jeuno
vache. Une femelie chitr6e se nommo
tanre aifranchie. Certain betail du Pay*
de Galleset d'Ecosse, d'une espdce assea.

grossidre et robuste est d6sigri6 sous la de-
nomination de runt (animal petit). Tau-
reau est le mot general qui convient & uii

male parfaitement developp/^, gras ou niai-

gre.

La longevite naturelle du taureau et de
la vache })eut 6tre estimee ^ })lus de vingt
ans, et cette dernidre est utile par son lait,

presque jusqu'a Pextremit6 de cette ])6rio-

de, mais le taureau perd generalement sa
vioiieur, etpar consequent son utilite, plu-

sieurs ann6es auparavant, et on ne devra.it

pas le garder au-dela de dix ans.

Les signes d'un mouton sain ct dc saute
sont : — Une certaine vivacite animee ou
sauvage, une nettete brillante dans pG?il,

une rougueur vermeille A Pint^rieur des
paupidres et dans les fibres de Pceil, ainsi

que dans les gencives ; de la sohdit6 dans
les dents, de la suavit6 dans Phaleine, de
la siccit6 dans le nez et les yeux, respira-

tion facile et r6guiidre, une fratcheur aux
pieds, fumier form 6 convenablement, toi-

son bien attachee a la peau et entiere, un«
apparence d'un roiig-e vermeil dans ]« p«au.
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stirtout ail brechet. Qnaud il se fait dcs

eooiilements dn nez et des yrux, cettc cir-

constance indiqnc que Pfinimnl a pris froid,

et on doit Ic soignor en Ic mettiuit dans un
end roit chaud ot abrite.

Les signcs do I'ago dos moutons sont V6-

tat do lours dents, A la secoude ann6e ils

on ont donx grosses, la troisieme, qualre

grosses dents ; la qua trieme ann6e, six

grosses dents, et la cinquieme annoe, liuit

grosses dents de devant,apr6s quoi person no

ne pent dire I'age d*'un mouton tant que ses

dents restent, excepte lorsqu'elles viennent

a s'user; Vers la fin d'une annec les be-

iiers et touS les jeunes moutons perdent les

deux dents de devant do la machoirc in-

{'erieurc, et on sait qii'il leur raanqnc les

dents incisives dans la mStchoire superieu-

re. A dix-huit mois les deux dents qui joi-

gneut les prec6dentes, tombent de meme
;

a trois ans, etant toutes repoussees elles

sont egales et assez blanches. Mais a nie-

sure que ces animaux avancent en age,

leurs dents deviennent laches, emoussees
et ensuitc noires. L'(^go des moutons cor-

nus, s'indique aussi par les cornes, qui pa-

raissent des la premiere aunee et souvent
4 la naissance, et continuent k pousser un
noBud tons les ans jusqu'a la derni^re p6-
riode de leur vie.

Les differents ages et conditions des

moutons ont diiTerents noms dans dilFeren-

tes contrees ou districts. En Irlande, les

agneaux se nommaient generalement bre-

bis ou males, scion le cas, jusqu'a Page d'un
an ; alors on les nomraait brebis ou males
d'une tontc ; ages de deux ans on les nom-
mait brebis ou males de deux tontes, et

ainsi de suite les annees subsequentes, en
les designant soit par leur age ou par le

nombre de tontes qu'ils avaient produites.

Les beliers etaient designes sous le nom de
beliers d'un an, ou d'une tonte, de deux
ans, ou de deux tontes, etc. Les vieilles

brebis, et toutes les brebis considerees
comrac inaptes a la reproduction, lorsqu'en-

graissecs pour la boucherie, se nommaient
culs (mot irlandai^.)

o

FAILLE-MILLET.
Le millet commun appartient ilafamil-

le des gramin6es ; il est annuel.
lo. Caractere de cette paille.

C«U» paiue est aiiwi longiie que cell©

d'orge ; cllo est blanc jannitre, quelqne-
fois ii'ime coulcur brunc leg<^rement foncee,

pen flexible, rude an toucher, mais pourvuo
de fcuillrs larges et assez nombreuses

;

son odeur n'est pas trOs-prononcee, mais
<3lle plait asi-ez.

2o. Jldministration,.

La paille de millet ordinaircj comme
cello de millet d'ltalic, est donnee aux ani-

maux h I'etat naturel. II n'est pas neces-
saire de la faire tremper, d cause; de la

moelle dont elle est remplie ; cependant
en la faisant macerer pendant quelques
heures dans I'eau ou dans de I'eau salee,

on augmente ses proprietes nutritives, sur-

tout dans les regions septenthonales.

3o. Action stir Ics nnimav^i

Cette paille convient bien aux rumi-
nants : les boeufs et les vaches la consom-
ment avec plaisir quand elle est saine et

de bonne qualitc. Dans le departement
dcs Pyrenees-Occidcntales, on la donne
avec succds aiLX vaches. Dans la valleo

d'Argeles (Halites-Pyrenees), on la m^le
avec du regain ; alors elle constitue un ex-

cellent fourrage pour les bet(?s bovines.

PtEMEDE INFAILLIBLE COXTRE LA MALA-
DiE DES PATATES. — Lc doctcur Klotsch,de
Berlin, a enlin decouvert le vrai remdde
pour emp^cher les patates de pourrir ; et

en recompense de cette decouverte, le gou-
vernement de Pmsse lui fait don de
$1,400. — Le m^me moyen de prevenir la

maladie avait ete decouvert a pen pr^s
dans le mdme temps, parlecelebre profes-

seur Liebig ; mais lc Dr. Klotsch I'a eprou-

ve lui-meme, pendant trois annees conse-

cutives, sur une grande echelle. Le plan

consiste d enlever environ un demi-pouccj

do la tete de la plante, qiiand celle-ci a
atteint la hauteur do six ou neuf ponces^
Cette operation doit se repeter durant dix
ou onzG semaines aprds, et ce, sur toutes

les tiges de la plante.

]MaNI£:RE de DfiXRUIRE LES VERS QUJ
tOURMENTENT LES BESTIAUX. FaitCS foil-

dre dans do I'eau chaude autant de sel quo'

la quaiitite d'eau pent en contenir ; lavez-

les-en souvent, wi avec de P«sprit d« te-

r4l3snthin«.
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RE MARQUES
POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOUT.

Le mois de juillet, qui d"ordinaire a cou-

tume d'etre bien chaiid, n'a pas manque
cette ann6e de conserver sa reputation ; il

a, dit-on, voulu m6me lions donner une

marque de tendressc s^eciale, ennousgra-

tifiant d'une chaleur de 95 degres ! C'est la

une sorte d'amitie dont les pauvres habi-

tants des villes, et de Montreal en particu-

lier, se passeraient volontiers, mais que le

cultivateur revolt (avec raison) du meilleur

ccBur possible. Nous disons dVec raison;

car cette chaleur est on ne pent plus favo-

rable a la vegetation et contribue le plus

^requemraent a assurer une bonne et ai3on-

dante recolte. En revanche, la pluie n'a

pas fait d^faut, et nous en avons eu tout

autant qu'il etait possible d'en desirer.

Cette pluie n'a pas servi fort a ameliorer

I'etat des champs ; au contraire, elle a fait

beaucoup de tort, et en bien des endroits

la perte est considerable. Les pois en pki-

sieurs places vont manquer, dit-on, compld-

tement, et ailleurs les foins, qui venaient

de se faire et se trouvaient encore sur le

champ, sent a pen pres perdus. En sorte,

que le degat cause par les pluies est plus

considerable qu'on ne le pense. C'est vrai-

ment domraage, vu que les recoltes sem-

blaient etre si belles et si florissantes. On
nous ecrit neanmoins de differentes locali-

tes que Ton a encore de grandes esperan-

ces, malgre les pertes que viennent de faire

subir les pluies, de recolter abondamment.

Nous nous en rejouissons, mais en nieme

temps nous ne pouvons que *deplorer la

perte de temps que vient de causer la sal-

son piuvieuse. Nous devons dire ccpendant

que ce retard doit etre une raison nouvelle

ettr6s-puissante,pour engager nos cultiva-

teurs a ne pas perdre un seul instant, et a

profiter de chaque moment de beau temps

qui, nous I'esperons, doit 6tre notre partage

jpour quelques jours au moins.

Pendant que nous en sommes sur le cha-

pitre de I'economie du temps, nous devons

ajouter que ce serait une grande 6pargne

que de se debarrasser au pkis vite de toutcs

les mauvaises herbes qui infestent les

champs de nos meilleurs cultivateurs.Outre

que c'est une disgrace et une honte, pour

I'habitant de la campagne,de ne les pas fai-

re disparaitre, nous disons que c'c5t encore

son interdt leplus grand.En eifet,il n'est pas
douteux qu'en 6tant a temps les mauvaises
herbes, la recolte se trouve par la moins g6-

n6e et qu'elle croit avec plus d'avantage*

D^iileurs tot ou tard,il faut finir par les en-

lever, et lorsqu'on attend a la derni^re heu-
re, la depensc est de beaucoup plus consi^

derable et les fatigues plus grandes.Il esten-

core une bonne raiSon pour engager les

ciiltivateurs a se hSiter de degager leurs

champs des mauvaises herbes qui les epui*

sent, c'est CelJe-ci : le mois d'aout est le

moment le plus propice pour faire bruler

toutes les mauvaises herbes, les bois de re-

buts, etc.) pour s'en scrvir plus tard d'eu-

grais, qui ne sera certainenient pas le

moins bon.

Le mois d'aoilt est I'epoque oii I'on a
coutume de s'occuper des iabourac-cs d'ete,

et de la semence. du ble d'automne. 11 ne
faudrait cependant pas oublier que la grai-

ne doit subir certaines operatioiis qui con-

tribuent puissamment a sa conservation et

a sa reproduction. Cette preparation, se-

lon un auteut anglais, consiste a laisser

tremper la graine dans ae Purine que I'on

brasife ; c'est une pratique qui empeche la

nielie.

Puisque nous en sommes a parler d'un

nioyen d'emp^cher la nielie, nous pensons

qu'on nous saura gre de donner aussi un

mdyen de d6truire les punaises, qui ron-

gcnt les concombres et les melons ; ce qui

est vraiment dommage, vu que I'on nous

apprend que ce legume et ce fruit sont en

abondance cett© ai^n^e* Le moy^n en
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question est tout simple, il consiste a r^pan-

dre snr les melons ct les concomhrcs dcs

cendres de charbon ; cctte ccndro siUHt

pour les d6truirc. Quant aux choux, ils

out ccttc annce le m6me ennemi que ces

ann6es dernieres, les vers. Un M; Chan-

dler, bon agriculteur, dit a de sujet de cou-

per line des feuilles inf^rieurcs du choux

et de I'en couvrir, en ayant sDin de la po-

ser sans dessus dessoiis. Le lendemain,

on enleve do bonne heure le matin cette

feuille superpos6e, et les vers du choux s'y

trouvent presqiie tens. Nous ne savons pas

jusqu'a quel point ces recettes peuvent con-

venir -, nous les donnons telles que nous

les trouvons, en cngageant nos lecteurs a

s'en servir et i nous faire connaitre en

temps et lieu quel succ^s ils auront obtenu.

—
Bien des fois deja nous avons remarque

que nos correspondants n'augmentent pas,

et que ceux d'entre nos cultivateurs des

cainpagncs, qui sont en 6tat de nous en-

voyer des renseigneraents utiles, ne s'en

donnent pas la peine, et semblent prendre

peu d'interfit a ramelior&tion de notre agri-

culture, et s'occuper fort peu de la prospe-

rity generale et du progr^s des masses.

Cette remarque nous sommes oblige de la

faire encore a I'heure qu'il est. C'est pour

nous un penible devoir que celui de faire

un pareil reproche, mais nous croyons ce-

pendant qu'il est utile de le faire encore

une fois, parce qu'il pourra peut-^tre re-

veiller I'activite de quelques-uns, et d'en-

gagcr d'autres a se mettre a I'cEuvre, au

defaut de leurs ain^s. II nOus est en eifet

impossible de ne pas croire que si Ton avait

8oin de nous tenir au couratit des amelio-

rations et des prbgr^s de I'agriculture dans

un grand nombre. de localites du pays, ce

ne fut la un puissant moyen d'amener par

de pr^s des changements essentiels dans

ocrtaines branches de la profession agrico-

le. Nous ne sommes pas jcul I le croire,

et c'est ce qui nous engage a rcsfstcr da-

vantage sur cc point. Nous voyons les pre-

miers agriculteurs du pays nous rep6ter la

m^mc chose, ct d'ailleurs nous aVons pour

nous confirmer dans cette croyance rcxem-

ple de nos industrieux voisins du Slid. Nous

sommes temoins tous les jours de leurs pro-

gr^s et de leiir prosperite : comment no

pas attribuer un si beau resultatauxsocie-

tes, aux journaux d'agriculture ? Ces so-

ciet6s et ces journaux y sont en effet fort

encourages, et on se donne la peine de leur

envoyer tous les renseignements possibles

et utiles. Nous esperons pour notre part

que cette nouvelle remarque fera rcflechir

quelques-uns de nos cultivateurs les plus

instruits et les plus intelligents, et les en-

gagera a s'acquitter de ce devoir envers

nous. Nous disons devoir ; car nous som-

mes de ces hommes qui pensent qu'il ne

suffit pas pour un agriculteur capable et ins-

truit d'ensemencer ses terres et de fairo

une abondaute recolte ; ce n'est la qu une

pa 1 tie de son devoir. II a encore a travail-

ler a I'ensemencement et la recolte gene-

rale. Or, le moyen de parvenir a ce but,

c'est celui que nous venous d'indiquer tout

a I'heure. Ce moyen, nous le repetons et

nous en avons la confiance, sera suivi par-

mi nous ; car le mot de retrograde ne sem-

ble plaire a personne par le temps qui

court, et peut-6tre sans cela, devrait-il re-

cevoir une application immediate.

*dgents du Journal d''Ai^riculture,
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Dr. De la Bru^re St. Hyacinthe.
Mr. Cadieux St. Simon.
Mr. J. Dwycr St. Paul, Abbotsford*
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Paul Bertrand, Ecr..St. Mathias.
C. Sheffer, Ecr.,N.P.Chambly.
M. Cordellicr, Ecr...St. Hilaire.

Dr. Smallwood S^. Martin, Isle Jesus*
Robt. Ritchie, Ecr...Bytown.
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ANNONCES.

L. P. BOIVIN,
Coin des Rues

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,

Vis-d-vzs Vancien Palais de Justice^

^Montreal,

OFFRE ses pins sinceres remerciilients
a ses nombreuses pratiques pour I'encouragc-

ment liberal qu'il en a re»ju, et profile dc cette occa-

sioti pour les itiformcr qu'il a Iransporle son Muga-
Bin a I'eudroit ci-dessus, ou il espere rencontrer le

meme encouragement dont on I'a hoiior^ jusqu*d pr6-

«ent.

Soil Assortiment de Bijouterie consisie en

Montres en Or. en Argent, 4 Patentes et a Cjlindie^

pour Dames et Messieurs,
Chaiues de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, liubans, ChainCiJ courtcs en Or et

Acier pour Montres,
Bagues de toutes especest, Jones de mariaga, etc.,

Epinglettes de gout en grande variety,

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes en Argent,
Ornements de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille, en Perle, en Email,
Boitcs a Cartes en Argent, en Nacre et en Ecaille,

Bourses en Sole, avec ornements eu Acier,

Ridicules de Dames, en Acier,
Lunettes en Or, Argent, Acier et Ecaille,

Boites pour do de Fantaisie,

Pendules de diverges especes,
Coutellerie fine, etc., etc., etc.

— AUSSI,

—

Lanternes pour passages, Trancsparents pour chassis,

Miroirs assortis, Paniers fran§ais de Fantaisie, une
grande variety de Tapisserie, Parfumerie fran^aise et

anglaise, Cannes assortics, Chapclets, Medailles et

"Crucifix en argent et en mdlal, et une grande vari^te
d'objets dans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE,
"fr ES CPIAMBRES DE LA SOClfi-

MLd ^^ ^^ 1® BUREAU DU SECRfi-
TATRE soiit maintenant onverts

chez M. George Skepherd, Grenetier de
laSociete,No. 25, rue Notre-Dame vis-a-

"vis dii Bureau du Coiiseil de Ville.

Heures de Bureau.— Pepuis Dix jus-
qu'a Une heure ; durant ce temps le Se-
cretaire se tiendra geueralement au Bu-'i
r«iiiu.

Moiitr(ial, Ur. jciilUt mi%

MELANGES RELIGIEUX,

CIE journal se publie le mardi et le ven-
/bREDi ; il est Religieux, Politique,Com-

mercial et Litteraire ; il coiitient toujours
les nouvelles les plus recentes tant du Ca-
nada que des pays etrangers. Cost aussi

un journal d'annonces ; le tau^ de cclles-

ci est le mdme que celui des autres jout-

naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombrc des paroisses du Bas-
Canada, il doit done ^tre recherche pour
les aunonces.—Le prix du journal est ^g
VLYGT CHELIJ^S par ann6e, payables
d'avance, frais de poste h. part.—On s'abon-

ne a

Montreal, chez MM. Fabre & Cie.

Quebec, chez M. D. Martineau, Ptre.

Trois-Rivieres, chez Val. Guillet, Ecr.
Ste. Anne Lapocati^re chez M. F. Pilote^

Ptre., au college.

Montreal, ler. mar's 1848.

- '
I I. >

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha*

'que mois et contient 32 pages de ma-
tieres.

Le prix de la souscription est par ann^a

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sont d part.

On ne s'abonne pas pour moins d'un an>

La souscription doit etre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
CINQ. CHELINS, ce scra un chelin de plus

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent ^tre adressees

au " Secretaire de la Society d'Agricultu-

re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettres, etc.,des-

tine es au Journal Fran^ais d'Agriculture,

doivent etre adressees (franches de port)^

a I'Editeur du Journal d'Agriculturh
(partie francaise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELAJ^GES RELIGIEUXy
Coin des Pwnes Mignonne et St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
lifpjfijii^i

.
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Vol. 1, MONTREAL, SEPTEMBRE, 184.8. No. 9.
-

DE LA POMME DE TERRE,
PAR SAVOUREUX, HORTICULTEUR4

CHAPITRE IL

)hservations sur la culture habituelte des

Pommes de Terre,

^^ La partie la plus vicieuse du mode iisit^

jiisqu'a preseutvdans la culture des Pom-
mes de Terre, est dans le rechaussage qui
se fait a la charrue dans les grandes cultu-

res et toujours assez profondcment, afin de
Iburnir de la terre en quaUtite suffisante

pour I'amonceler au collet des tiges ; ce
mode de rechaussage, en bonne pliysiologie,

ue pent se fliire qu'en detruisant les nom-
breuses spongioles ou sugoirs places a I'ex-

tremite des radicules, organes importants
necessaires aux plantes, puisque c*est par
leur pouvoir absorbant que les sues nutri-

tifs, en circulant, alimentent le vegetal
dans toutes ses parties 5 les detruire, c'est

roniprc une vitale ; les multiplier, c'est

profluire une nouvello vie, un surcroit de
vegetation, et particulierement clans la

plante qui nous occupe, c'est augmeuterle
produit.

Les chevaux que I'on emploie pour faire

tic
travail du rechaussage a la charrue, ne

j)euvent Ic faire sans endommagcr les tiges,

a niuins de distancer les ligues de quatrc-
yingts centimetres, aiusi que le dit Ma-
ihieu dc Dombasle ; mais ce conseil devra
titre pen siiivi, puisqu'il n'y a pas d'avan-
tage a le pratiquer.

Certains agronomes ont remaiqu6, sans
pouvoir en delinir la cause, que le rechaus-
sage a la charrue etait prejudiciablo ; ils

out «onseill6 do bincr d la lioue a clieval,

pretendant que les cultiucs qui avaient etc

binoes sculcmcnt ctaicnt tout autaut ct

m^mo plus productives quo cellos qui
avaient 6t6 buttees (1). Je serais de leur
avis s'il n'existait pas de moyens intcrm6-
diaires ; mais celui que j'indiquo merito,
il me semble, d'etre examine.
Que peut-on esperer du mode de butta-

ge employe jusqu'^ ce jour, qui ne sort que
pour abriter les tubercules centre les rayons
solaires 1 Les nombreuses radicules qui so
d6veloppent au collet des plantes avortent
et restent stagnantes dans la niotte ^rilleo

par le soleil, et qui, dans un etat sec, no
peuvent profiler des eaux qui leur provien-
nent, soit des pluies, soit des arroscments :

la terre superlicielle et fertilisee, qui • est

plus essentielle au developpement des ra-

cines, etant enlev6e, ou peut-on esperer
qu'elles prendront un surcroit de nourritu-

re ? Est-ce dans un sol epuise par les pre-

mieres racines emises par les tubercules

plantes 1 Non, ce n'est point en la jirivant

de nourriture, je le repete, que I'on doit es-

perer d'heureux resultats, mais bien en leur
en procurant une nouvello, que ces plantes
produiront plus abondamment.
Done, pour resumer I'examen du mode

vicieux employe jusqu'a present presque
generalement dans la culture des Ponunes
de Terre, on doit conclure : lo. que le pro-

duit doit etre moindre dans les cultures

butt6es a la charmc, puisqu'il y a deterio-

ration d'organes indispensables a la vie du
vegetal, ct par consequent diminution de
production ; 2o. que la production doit etre

plus abondante dans les planches ou il y

(1) Mathieu dc Dombasle dit :
'' qu'il a

reconnu constarament que le buttage dimi-
nuait le produit en tubercules." A Roville,

la diilerence des produits a ete de plus d'un
quart en favour des patties binges a la houe
a cheval ; n6anmoins il rccommande le

buttage comme av;intageux pour la des-

truction coiapletD du chiendcnt.
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aura surabondance de v6g6tation, par ]e

developpement d'organes vitanx ; enfin,

que les moyens de culture qui procure-
raient ce dernier resultat devraicnt ^tre

preconises ; autant dans I'inter^t des culti-

vateurs que dans celui des populations.

CHAPITRE III.

KOUVEAU PROCtDfi DE CULTURE.

Afin d'etre clair et positif dans I'exposi-

tion du nouveau procede de culture que je

conseille, et par la necessity de certaines
modifications, je le diviserai en deux par-
ties : dans la premiere, je decrirai son ope-
ration dans les jardins potagers ou petites

cultures ; et dans la seconde, son applica-
tion dans les champs ou grandes cultures.

PREMIERE PARTIE.

Culture dans les jardins potagers.

PETITE CULTURE.

La plantation, jusqu' a present, a toujours

hik faite dans les jardins, en carres et par
rang6es ecartees de quarante a cinquante
centimetres, plus ou moins, selon les va-
rietes.

Dans les jardins potagers, ainsi que dans
les champs,quand les tiges des Pommcs de
Terre out acquis, hors du sol, de vingt a
vingt-cinq centimetres d'elevation, on les

butte en amoncelant de la terre autour du
pied : ce travail est fait dans les premiers
a la b^clie ou a la houe ; dans les seconds
a la cliarme. Dans Pun g(u I'autre cas, il

est fait, ainsi que je Pai dcmontr^ an cha-
pitre precedent, au detriment de la vege-
tation de cette plante ; c'est pour emp6-
cher la mutilation qui en r^sulte, que j'ai

experimente ce que je conseille ici.

On divisera un carre par planches d'un
metre qu?irante centimetres de largeur.

Chaque pianche sera separ6e par un sen-
tier de soixante-six centimetres de largeur
(plus de largeur dans les planches g^nerait
le travail qu'il y faut faire.) On pourra plu-
t6t reduire leur largeur a un metre,afin d'en
Conner davantage aux scntiers reserves.

Sur ces planches, on tracera quatre li-

gnes distancees 6galement ; on reseivera
de chaque cote de la pianche trente centi-
metres, distance k laquelle on pourra pla-
cer la premiere ligne ; sur les planches de
la largeur d'un metre, on ne mettra que
trois ligncs. On plantera les tuLercules en
quinconces, choisissant une des varietes
dites precoces, qui ne prennent pas autant
d'etendue que les vjirietes tardives ; on les
plantera plus serrees, ces dernieres restant
plus longtemps en place pour fructifier.

L'experience a prouve que les Pommes
de Terre precoces ne doivent pas etre plan-
tees a plus de huit a neuf centimetres de
profondeur

;
plac6es plus avant, elles ne

rendent presque pas.

La plantation terminee, oil recouvre les
planches de deux centimetres environ de
vieux fumier, pour empecher la terre de se
dessecher et de se durcir. Get abri, en
amendant la terre, facilitera un develop-
pement plus considerable de bourgeons an
collet des tiges. Quand ces dernieres au-
ront acquis cinq a six centimeires d'eleva-
tion au-dessus du sol, un premier rechaus-
sage leur sera donne jusqu'aux deux tiers de
leur longueur, avec la terre prise dans les
sentiers, que I'ori repandra sur toute la lar-

geur de la pianche (le memo raoyen est

employe pour faire blanchir le celeri). On
repetera le rechaussage plusieurs fois dans
un court intervalle de temps, si la vegeta-
tion continue, pour les varietes tardives,
cette operation doit se faire jusqu'a la fin de
juillet, ou au plus tard au 15 aout ; les pro-

duits resultant des derniers rechaussages,
auront encore le temps de se former avant
Parrachage des plantes.

On comprend facilement que, par ce pro-

cede de rechaussage, les racines des plan-
tes se developpent sous d'heureuses influen-

ces, fournissent des tubercules en phis

grand nombre, et que, par consequent,
elles n'eprouvent pas Pinconvenient de
I'ancien procede.

Dans un terrain qui n'est pas trop hu-
mide, et pour eviter un buttage trop eieve,

on pent retirer des planches, avant la plan-

tation, de dix a donze centimetres de terre,

que Pon deposera dans les sentiers
;
puis-

que le produit que donne cette plante est

uniquement dans ses racines
;
plus on les

rechaussera, plus on facilitera leur deve-
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loppcnicnt, et plus aussi on excitcra Ics

geiumes qii'clle« emettroul a domior iin

produit uboudiuit.

DEUXTEME PARTIE.

Culture dans les champs.

GRANDE CULTURE.

On commencera la plantation dcs Pom-
mes do Torre dans les grandes cultures,

alors quo le terrain aura 6t6 prealable-
ment dispose par de bonnes fumures et par
plusieurs labours ; car il ne faut pas oublicr

que, plus la terre est remuce, plus elle est

legere et propice a la vegetation. II faut

done que le sol ne soit ni compact iii trop

humide. (On trouvera au Chopitre vi les

moyens de remedier a ces inconvenients.)

Supposons une piece de terre a planter

II Pommes de Terre, bien funiee et

bien preparee prealablement : on devra
toujours choisir, pour faire cette operation,

une epoque favorable, et lorsque la terre

est en 6tat de bien recevoir le semis.

On commencera le semis dans le sillon

qui aura ete trace a quatre-vingts centi-

metres ou un metre du bord du champ.
La personne charg6e du semis suivra la

charrue et placera les tubercules ou raor-

ceaux de tuberculcs a une distance egale
d'a-peu-pr<}s quarante centimOitres. On re-

servera entre chaque sillon quarante cen-
timetres de distance, excepte que,de quatre
en quatre si lions, on laissera un espace de
un metre cinquante centimetres ; la terre

do cet intervalle sera employee pour les

buttagcs successifs ; le terrain plantc offri-

ra alors I'aspect de carres longs separes
chacun par I'intervalle precite. La pertc,

resultant du terrain des sentiers, sera com-
pensee par une plus abondante recoltc pro-

duite par une plus grande quantite de pieds
places a une distance moindre que celle

que I'on a Phabitude de fixer entre ces
plantes.

Le labour des terrcs et la plantation se

feront corame par Ic pass6 ; il n'y a que le

rechaussage qu'il faudra faire a la b6che
ou a la houe a la main, ainsi qu'il a ete dit

dans la petite culture; le rechaussage devra
done 6tre r6pet6 au plus tard jusqu'au 15

aoiit pour les Pommes de Terre plant6es
en juin

; c'est par ces heiireux efiets qu'on
obtiendin. de Ijons resultats et une surabon-
dance de recolte.

On ayra soin de ne point prendre la terre

des sentiers trop j)roche des plants, car on
alt«irerait les racines qui sent, ainsi que jo

Tai dit, les plus importants organes a pro-

teger.

II sera bon d'employer, pour le premier
binage, la fourche qui, seulo. c;^t suscepti-

ble de ne pas endommager Ic^ racines. Si
I'on a a sa dispo^sition des fumiers a moi-
tie consommes, on en r6pandra sur le sol

des planches, aprds chaque rechaussage,
environ un centimetre d'6paisseur: cette

fumure evitera de repeter le binage, puis-

qu'elle tiendra la terre dans un etat n^eu-
ble.

.

Le rechaussage se fera en repandant
6galemcnt sur les planches la terre des
sentiers, ainsi qu'il est dit dans la petite

culture. II est inutile de r6peter ici l'utilit6

de ce precede
;
je crois I'avoir sufiisam-

ment decrit.

Les frais de culture ne sent done aug-
rnentes que par le rechaussage qui se fera

a la main ; si I'on considdre bien Timpor-
tance dcs degats occasionnes par le hersa-
ge et par I'emploi de la charrue pour lo

buttage des Pommes de Terre, il sera faci-

le de comprendre que, si un precede en ap-
parence economique pour la main-d'oeuvre,
unit a la production, on doit I'eviter et en^-

ployer celui qui, loin de lui 6tre nuisible,

pent faire produire une plus abondante re-

colte dans un plus petit espace de terrain.

Cultivateurs ! comparez done les deux
maniercs d'operer, experimentez surtout,

et je reponds que bientot votre opinion me
sera favorable.

CHAPITRE IV.

Des semis Je graines de Pommes de Terre.

Les vegetaux multiplies de semences,
sont toujours plus robustes et plus vivaces
que ceux qui Font etc par marcottcs et

boutures ; ce dernier moyen de multipli-

cation, pratique par des homraes habiles,

a ete la cause du progr^s de Thorticulture
;

alors qu'un vegetal, multiplie ainsi, dege-
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n6re, on eist oblig6 de rcvenlr i la voic iia-

turcUe do proi)agation par les semis (1).

Parmi les diversca opinions 6iniscs sur

la maladie dcs Pommcs do Terre, il en est

line qui merite d'etre prise en consideration.

La maladie qui afiligo, depuis plusieurs an-
necs, la culture de cette precieuse solancc,
est peut-etrc depcndanto d'une degenera-
tion causee par Pepuisemcnt d'une longue
suite de reproduction autre que ceJle que
la nature a in-escrite. II est done sage et

utile meme de couseiller la culture par
semis pour regenerer uno plante alinion-

taire indispensableinaintenant aux bcsoins
de nombreuses j)opulations.

M. le Ministre do Pagriculture ct da
commerce a mis a la disposition des agri-

cu]t*)urs des graine* de Pommes de Terre,
qui out 6te immcdiatement semecs (2).

Ne serait-il pas utile, a Pavenir, afin de
faire mieux profiter les cultivateursdu don
des graincs, de les iaire distribuer, par les

Maires des communes a qui elles seraient

envoyees, a dcs jardiniers soigneux, char-
ges d'elever les jeunes plants jusqu'a I'e-

poque oil CCS deriiiers seraient en etat d'e-

tre repiques dans les grandes cultures, et

con lies alors st des agriculteurs capaLIes de
les faire prosperer?

Afiu d'aciiver la lev6e des graines, il est

a propos de semer sur couciie et de prendre
quelques i)recautions centre les gelees tar-

dives des mois d'avril et de mai: les grai-

nes de Pommes de Terre 1event generale-

ment bieu ; ne pas semer trop epais pour

que les i)lantes soient plus corsecs. II se-

rait encore mieux de semer sous cloches

ou chassis ; ceux qui n'ont ni Pua ui Pau-
tre abhteront leurs semis sur couches, en
ayaut la precaution de poser des gaulettes

sur des piquets destines a les reccvoir a en-

(1) A Pappui de cette opinion je citerai

un exeraple : ie i)eiiplier d''Italie ne donne
plus de grainc par suite de sa multiplica-

tion par boutures, meme dans ecrtaines lo-

calitcs, il ii'est plus maintenant qu'un ar-

bre inaladif, tandis qu'autrefois il y pros-

perait vigouicuscment.

(2) M. Breon, grainier, a Paris, qnai de
la Mcgisserie, 70, en a fait venir d'Allema-
giie une grande quantite qu'il a eii I'heii-

rcuse pensee (Polfrir gratuitemcnt k toutes

lc3 pcrsonncs qiu lui cii out fait la dcmandc.

viron quinze centimetres au-dessus de la

couche, pour soutenir dcs })aillassons ou do
la paille que Pon y placerait pour abriter

les semis centre les influences atmospheri-
qucs qui pourraient les detruire ; car la

plus petite gelee i)ourrait les aneantir.

A defaut de couche, on pourrait semer
sur une planchc de terrain bien amende jk

sa surface avec du terreau : on abritera,

comme il est dit ci-dessus. Semes ainsi en
pleinc terre, les jeunes plants seront plus

longs a croitre, mais ils seront moins ^tio-

les.

Ces details ne sent utiles que pour ceux
qui n'ont pas Phabitude des pratiques de
I'horticulture, et qui reculemient devani
les leg(ires difficultes des premieres prepa-
rations.

Quand les plants seront bons a rcpiquer,

on disposera des planches comme celles

deja citees ( Chapitre iri de la culture dana
les jardins). On amendera la terre aveo
de vieux fumiers ; on tracera des rigoles

ecart^cs de viugt-cinq a trento centimd-
tres ; on les remplira de terreau et on re-

piquera a la distance des rigoles. Apres
la plantation, on paillera la superficie du
terrain, et on arroscia

;
quand le plan s<M.-a

repris ct que les tiges grandiront, on em-
jiloiera Ic mode de rechaussage iHdiqu6
{Ckupitre iir) ; on aura prealablement
amende la terre des sentiers, afin de don-

ner aux plantes plus d'accroissement, on
continuera les recliaussages jusqu'au 15

aoiit
;
par ces moyens, on pent ^tre assur6

d'obtenir, pour cette premiere annee, des

tubercules d'une grosseur ordinaire et en
assez grande quantite (1).

II ne faudrait pas, selon moi, compter
sur les produits tuberculeux de cette annee,

provenaut dcs semis pour regenerer Pes-

pece ; les graines qui out 6t6 semecs pou-

vaient contenir encore un germe de dege-

neration, je conseille done de faire de nou-

(1) Dans un semis d'experiences de M.
Sageret, fait pcmr la Societe d^^gricultare

du departcment de la Seine, il a obtenu par

le buttage ordinaire une assez grande quan-

tite de tubercules. Par le precede de re-

chaussage que j'indique, le resultat devra

done 6tre plus que satisfaisant, si on le

compare a Pancieu

j'ai dcmontic le de^avantage.
ancieu mode de buttage dont
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vcllcs r^jcoUos do graincs sur Ics plantos

de semis que I'on va ])lantcr ; colics qui en
naitront scront beaucoup plus franclics pour

semer en 184-8. Lcs tubcrculcs dc cetto

dernierc arm6c scront 6vidcinment plus

francs pour la reg6n6ratiou de l'esp«icc.

II est encore un avantnji;e qui doit, sans
doutc, cncourager lcs cultivateurs 4 semcr.
De nouvclles vari6tcs, excellcntcs, autant
en qualite qii'en production, pcuvcnt appa-
raitrc, et, n'y aurait-il que cc rcsultat, il

est de nature k decider I'cmploi dc cc

moyen dc r6gC»n6ration.

CHAPITRE V.

Du marcottogc des tiges dc. Pommcs de TeiTC.

On dispase la planchc dc tcrrc commc il

a etc dit {Chapitre in), mais au lieu dc tra-

cer quatre ligncs, on n'en fera que deux,
une dc chaquc cote. Ccs deux ligncs sc-

ront distancees du bord de la planclie dc
vingt-einq a trente centimetres chacune.
Pour (aire la ])lanlation, on choisiia lcs tu-

bcrculcs lcs j)lus fournis d'yeux. (On sail

que chaquc ceil donnc naissancc a une on
plusicurs tigcs ) Lcs tubcrculcs scront

plantes a trente centimetres dc distance

(1). La plantation tcrminec, on tapisscra

la planclie d'un centimetre au moins dc
vicux fumicr. Cette addition est de ri-

gueur, si on vent ohtenir un prtxluit plus

considerable dc tid)creulcs, et par couse-
quent multiplier la r^colte.

Quand lcs tigcs auront acquis dc vingta
vingt-cinq centimetres dVdevaticn au-dcs-
sus du sol, on fera un premier reclmussage
en repandant sur la planche une epaisscur
de terre de six centimetres environ ; on
couchcra les tiges dans la direction conte-
nable pour couvrir rintervallc rcste cntre
les deux ligncs, en lcs dirigeant vers Ic

(1) Mathicu de .Dombasle dit, page 134,
Calendricr du Bon CuUivnfevr : "Dans les

saisons oii lcs sols sent hum ides, on doit
placer les tubcrculcs que Tan plantc a 5 ou
G centimetres Mi-dcssus dn fond du sillon,

sur le revers de la bande/' Cc moyen,
que f invite a suivre, ])cut, ainsi qu'ii Ic dit

cnsuitc, preserver les semencesdc la pour-
riture.

centre de la planchc : les tigca scront fix^3es

dans le sol, si la resistance le n6cessitait,

au moyen d'un crochet en bois ou d'unc
baguette ploy6o.*

La tigc ainsi fix6c dans le sol devclop-
pcra une nouvellc tigc a chaquc aisselle de
fcuillcs ; CCS dernidres devront t-trc red res-

sees avcc soin au-dessus dc la tcrrc j car

c'est dc Icur conservation que depend le

d6vcloppcmcnt dcs racings de I'oDil entcrre.

Chaquc fols que I'on fera un rechaussn-

gc sur la planchc, on dcvra prealablement
tapisscr la surface dc vicux fumicr, ainsi

qu'il est dit plus haut ; on continucra a

marcottcr la tigc-m6rG k mesure qireUe
s'allongcra, jusqu'a ce que io terrain soit

cntid'rcmcnt convert ; la planchc sera dans
cet etat une pepinierc, chaquc tigc fournis-

sant d'abondants tubcrculcs.

Ce marcottagc opere sur lcs Pommcs dc
Terre precoces, permet d'extraire les tu-

bcrculcs du pied-mere, tandis quo ceux qui
proviennent dcs marcottcs continuent a

croitrc, I'cxtraction dcs tubcrculcs sc fern,

par e.ncicnncte de marcottagc, et pourra
sc prolongcr ainsi jusqu'a la recolto des
Pommcs de Tcrrc tardives.

On sait avcc quelle promptitude une
branchc ou tigc dc cette plante s'enracine
et devcloppe des tubcrculcs, quand die est

entcrree. J'ai vu dcs branches qui n'a-
vAient rccu aucun soin et qui sc trouvaient
sous dcs terrcs sculement eboul6cs dessus,
produire trois ou quatre beaux tubcrculcs.

On trouvera peut-etrc ccs soins minu-
tieux, mais tons eont utiles quand ils out
pour r^snltat de donner d'abondants pro-
produits, et ])lus parl^iculiercmcnt dans lcs

annees de disette commc cclle ou raalhcu-
rcusement nous sommes.
Ce mode dc plantation avcc pen de ss-

mences pent convenir aux personncs qui
n'ont qn'un petit jardin, et plus particulie-

rement aux habitants dc la campagne, qui
n-ont souvent qu'un petit coin de terre que
les cultivateurs leur a])andonncnt pour
Pann^c, en echange d'un pen dc fumier.

C'est, jc crois, rendre un service aces
memes ]>ersonncs, que de les engager a
planter d«'S Pommcs de Terre tardives a
un metre de distance au milieu de chaque
planchc, pour pouvoir marcolter les tiges
aux alentours dc la plante-iiiore, en vau.

vant cc que j'ai dit plus im'j'.
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Chaque dimanche, avant I'ofBLce, ellcs

iront visiter leurs plantations, soit pour

marcotter, soit pour recimusser et couvrir

les planches cultivees, de debris de paille,

feuillcs, ou tout autre matiere qui puisse

amender le sol ; elles peuvent, a I'aide de

ces quelques precautions, sc procurer des

provisions pour I'hiver.

Un pied de Pommes de Terre, soigne

ainsi, m'a rendu de quinze a seize litres de

tubercules.— A continuer.

{Pour U Journal d^Agricidture,)

TAITS CHRONOLOGIQUES d'aGRICULTURE.

(Suite.)

14-1 1. Jean Eyk trouve, dit-on, le secret

de la peinture a I'huile, en observant que
riiuile de lin ou de noix, melee avec les

couleurs, formait un corps sec et solide.

1419. Deux gentilshommes portugais,

envoyes par le prince Henri, abordent a

Pile de Madere, a 150 lieues de la cote

d'Afriq:.3. Elle e-tait couverte de bois
;

de la roti nom de Madeira (en portugais,

bois). Le feu y fut mis et dura sept an^.

1430. Tables astionomiques d'UIug-Eeg.

Ce prince, petit-fils de Tamerlan, avait

fait eriger a Samarkande, un observatoire

qu'il dirigeaitlui-meme.

1433. Antonio de Messina propage en
Italie Part de peindre a I'huile.

1445. On apporte a Pile de Madere des

ceps de vigne de Chypre.

1446. Les Portugais arrivent au Cap-
Vert,ainsi nomme par des arbres qui le cou-

vrent, ou de I'espece d'herbes marines qui,

apres un long calme, tapissent la mc r.

1464. Au mois de juin, Louis XI fonde

l'6tablissement des postes.

1496. Pvomanus Paine, moine espagnol,

que Colomb, a son second depart d'Air>eri-

que, avait laisse dans cette contr^e, public

le premier traite sur le tabac, qu'il avait

d6couvert a Saint-Doraingue. II I'appclle,

cokoba^ cohabba, gioia,

1498. Vasco de Gama aborde a Calicut,

aax Indes Orientales. C'est de Calicut

qu'est exp6die en Europe le premier vais-

seau charge des prodiiits du pays.

1500. Vers ce temps, des pdcheur?? Bas-

ques, Normands ct Bretons, commenccnt k
faire la p^che de la baleine, sur le grand .

Banc de Terre-Neuve, et le long de la c6te
maritine du Canada. »

1519. Le tabac est d6couvcrt, suivant
quelques-uns, par les Espagnols, pr6s de i

Tobasco, dans le golfe du xMexique. f
. 1535. Les negres s'habituent bient6t a

I'usage du tnbac, et le cnltivent sur les

plantations de leurs maitres.

1540. Construction du premier fort de
pierre, dans le Canada, a I'entree de la Ri-
viere du Cap-Rouge.

1549. Invention des trains de bateaux,
par Jean Rouvet, de Paris.

1550. La pomme de terre est cultivce

en Espagne et en Italie.

1556. Perfectionnement des trains de
Jean Rouvet, par Rene Arnoud, de Paris.

1558. La pomme de terre est apportee
d'ltalie a Vienne.

1559. Le tabac est introduit en Europe
de Saint-Domingue, par Hernandez de To-
ledo, gentilhomme espagnol, qui en appor-

te un pen en Espagne et en Portugal.

1565. Conrad Gesner contracte I'habi-

tude du tabac. Vers ce temps, plusieurs

botanistes le cultivent dans leurs jardins.

—

Cette m6me annee, sir John Hawkins
I'apporte^de la Floride en Angleterre, ou
tout le monde est etomie et se demaude ce

que cela signifie.

1570. On fume en Hollande avec des
tubes coniques composees de branches gar-

nies de feuilles tressees ensemble.

1575. II apparait en premier lieu une
figure de la plante du tabac, dans la Cos-
mographie de M. Andr6 Thevet.

1585. Les Anglais voient les premieres
pipes faites de terre glaise, parmi les na-

tifs de la Virginie ; elles avaient ete de-

couvertes par sir Richard Grenville. II

appert, pareillement, que les Anglais fa-

briquerent, peu de temps apres, les premie-

res pipes de terre glaise en Europe.

1588. Publication de la description

du premier maronier plante a Vienne, par

Clusius.

1590. Schah Abbas, de Perse, prohibe

I'usage du tabac dans son empire ; mais

cet usage est si profondement enracine par-

mi ses sujets, que plusieurs d'entre eux
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fuient dans Ics raontagncs et ahandonnent
toiite autre chose, jx)ur jouir dii plaisir dc
le fumer.

1600. Vers le commencemont du 17e.

si^cle, on commence a cultiver le tabac

dans les Indes Orientalcs.

1604.. Jacques Icr. d'Angleterrc talche,

par le moyen des irap6ts 6leves, d'abolir

I'usage du tibac, qu'il soutenait (itre une
herbe periiicieuse.

1607. Henri IV etablit a Paris ct dans
quelques autres villes des manufactures de
tapisserie de Flandres.

1608, ler. octobre. Premier ble scm6 a

Quebec.

1612, 18 mars. Premieres factoreries an-

glaises dans les Indes Orientales (Snrate).

1615. On commence a semer le tabac

pres d'Amersfort, en Hollande, qui devicnt

ensuite celebre pour sa culture.

Bachelier apporte le maronier de Cons-
tantinople a Paris.

1616. Les colons commencent a culti-

ver le tabac, en Virginie.

1619. Jacques ler. dcrit son Cowntcr-
blast to Tobacco^ et ordonne qu'aucun j)lan-

teur, en Virginie, ne cultive plus de 100 li-

vres de tabac par annee.

Publication, a Paris, d'une histoire natu-

relle des Indes Orientales et Occidentales,

ou il est traite des elements, m^taux, plan-

tes et animaux qui sent propres a ce pays
etc., par J. D'Acosta, J^suite Espagnol.

Publication de I'histoire des simples Me-
dicaments apportes de I'Amerique ; tradui-

te par A. Colin : a Lyon par Nicolas Mo-
nardus.

1620. Quatre-vingt-dix-neuf femmes
sent envoyees d'Angieterre en Amerique
et vendues aux planteurs pour 120 livres

de tabac chacune. Cette memo ann6e,
quelques compagnies anglaises introdui-

sent I'usage de fumer le tabac, a Zittau, en
Allemagne ; et Robert Konigsman, mar-
chand, apporte des plants de tabac d'An-
gieterre a Strasbourg.

1628, 27 avril. Premier labour fait en
Canada.

Vers ce temps, 6tablisscment dc la pre-

midro manufacture de fer natif, en France.
163 1 . L'usage de fumer le tabac est in-

troduit a Misnie, par quelques troupes sue-

doises.

1639. La grande assemblce dc Virginie
passe une loi, par laquelle tout tabac sem6
cette ann^e ct les deux ann^es suivantes
sera detruit, a I'exception d'une certaine
proportion pour chaque planteur qui ne
fera en tout que 120,000 livres, et los
cr6anciers recevront 40 livres par cent li-

vres pour ce qui leur est du.

1653. L'usage de fumer commence
dans le canton d'Apenzell, en Suisse. Les
eufauts courent d'abord aprds ccux qui fu-
ment dans les rues.

1655. Premier usage du caf6 en France.
1664. Publication, k Paris, d'une his-'

toire veritable et naturelle des moeurs et
productionsjlu paysde la Nouvelle-France
vulgairemcnt dite le Canada, par le sieur
Pierie Boucher, gouverneur des Trois-JRi-
vi^ves.

Henri IV etablit, a Beauvais, une nou-
velle manuiiicture de tapisserie de Flan-
dres.

1666. Le coton est cultive dans les co-
lonies de Cap-Town de 1660 a J 666.

1670. Ceux qui funient le tabac, dans
le canton de Glaurus, sont condamn6s a

payer une penalite d'une couronne (raon-
naie de Suisse).

1672, 27 mars. Les communes taxent
les colonies la premiere fois (25 Car. 1

Chap. 7).

Publication, a Paris, d'une description
geographique et historique des cotes de
I'Amerique Septentrionale, avec I'histoire

naturelle du pays, par Nicolas Denis.

1676. Dfeux Juifs essaient de cultiver \e

tabac dans le Margi-avate de Brande-
bourg.

1689. Jacob Fran9ois Vicarius, m6de-
cin autrichien, invente les tubes pour les

pipes de tabac qui out des capsules conte-
nant un morceau d'dponge.

1693. Publication, a Paris, d'une des-
cription des plantes de I'Amerique, par
Charles Plumier.

1699. Un acte du parleraent anglais d6-
clare que ni laine, ni laine fil6e, ni manu-
factures de laine de ses colonies am^ricai-
nes n'y seront embarquees, ni m^me char-

gees, pour etre transport6es de Jai a nno
place quelconque. — A continuer.

L. A. H. L.
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Obsebvations MfiTfioROLOGiQUES faxtes en la Citd de MonMal, durant U
par L. A. Huguet Latour, Membra
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moh de Juillct ISl-R, nvec <fc9 remnrqu^s $ur lc9 changements do Vatmosph^re,

de la Socicte d^Jlgriculturo du B. C.

REMARQUES.

I

Orngc a f)h. A. M. pliiie A verse ; de 9h. bean soleil, vent, qiielques images.
Be;in temps, claiv, beau sok^il, vewt; pluie jL 91i. P. M. e<Mivert, v(^nt.

]'*luie toiite la niiit et toiite la journee ; eouvert ; vent fort de Gh. T. M.
Vent fort, beanc. de miages

;
pluie pen a 9h., 9.^11., lOh., lO^h. et 1 Ih. A. M. et a Sh.P.M.

Fl. pen vers 1 l^b.orage vers r2.^h.tojin.,2:rCle,pI.a verse
;
pi. a 3h.ct a Gh.et de 8;ili.P.M.

Bean temps, bcauconp de nnages, vent, soleil de lib. A. M.
Bean tem]is, soleil, beanconp de nnages, vent fort

;
plnie pen vers 3^b. P. M.

Bean temj^s, clair, bean soleil.

Plnie pen le matin, beanconp de nnages, vent ; bean soleil de 7h. P. M.
Bean temps, clair, bean soleil, vent.

Bean temps, c' air,bean sol.; vers 6b.P.M.conp de vent
;
pl.pen a Rb.P.M.et de lOh.P.M.

Bean temps,clairs,bean soleil,beanc.nnag.; pi. vers Sh.P.iVl.; beanc.d'eclairsde 9h.P.M.
Plnie pen do 9Ah.A.M.a lli.P.M.,beanc. de nnages, beau soleil de l.^b.,eclairs a 7b.P.M.
Bean temps, clair, bean soleil

;
plnie pen a 2h. ; tonnerre a 3.^h. ; orage a 3^h., ton-

Beau temps, clair, bean soleil ; vent, [nerre, eclairs, plnie a verse
;

pi. jnsq. 71i. P.M.
Plnie de 1 ^h. a 2^h.A.M.,et a 8,\h. ; orage a 24b.P.M.,plnie jnsqn'a 2|h.; apres, beau sol.

Pl.pen de9h.a llh.A.M.a S^li.P.M.; orag.9|h.P.M.,pl.a verse,ventfort,pl.jusq.llh.P.M.

Beau temps, plusienrs nnages, beau soleil ; de lOh. temps clair.

Beau temps, clair, bean soleil, qnelques nnages, vent.

Beau temjis, clair, bean soleil, qnelques nuages,vent.[orag.a 9 ^h.,pi.a verse tonn.6clairs.

Beau temps,beau sol.; orage a 21i.P.M.,tonn.et pi. a verse jnsq .4h.beauc.d''eclairs de 9h.;

Pluie a verse par orage la nuit et le matin et apres-midi jusqu'a 5h. P. M. convert.

Beanconp de nnages ; bean soleil de llh. A. M. bean temps.
Pl.mat.jnsq.lOh.A.M.et de 2^h.a Sb.etde 9^h.a lOh.beau sol,de 24h.P.M.beauc.de nuag.

Bean temps, soleil, beanconp de nnages.

Beau temps, soleil, beanconp de nnages.
Pl.mat.; orage a 9h.pl. a verse

;
pl.de llh.A.M. i Ih.P.M.etde 7h.a 7|h.P.M.tonn.vent.

Beau temps, clair, beau soleil, de 12h. beanconp de nwages, vent.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, bean soleil, vent ; de 4.h. P. M. plusienrs nnages, beau.

Temps convert
;
pluie a verse de 7.^h. A. M. a 4h. P. M. et de 6^h. P. M. a lOh. P. M.

AMfiLIORATION DE LA CRfiME. En met-

tantjdansun trou fait en terra hmnide, la cr6me

bien envelopp^e dans un linge, et en la laissanl

dans cet fetat pendant vingt a vingt-qiiatre

heures, elle s'^pnre el forme nne substance qui

n'est, k proprement parler, ni beurre ni fromage,

inais qui tient de I'un et de I'autre, et d'une

grande finesse de gout, si la cr^me est d'ailleurs

de bonne qnalite.

o

Eglantier.— Dernierement, siir le Boule-

vard des Itaiiens un pb^nomene de vegetation

arrdte les nombreux passants, absorbe les cu-

rieux regards, et on comprend facilement que

1 'attention se fixe sur nne production vegetale

jusqn'ici inconnue et jugee encore partout le

monde comme impossible, si elie ne frappait

la vue. II s'agit d'un cglanMer haul de plus de

quatre pieds, produisant dans toute la longueur

desatigede grosses et mag!»ifiques fraises, bien

mijrep. Cetle anomalie vegetale est nn produit

des jardins de M. de Rothschild.
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RAPPORT
Fait a la Sociefe d''encouragement (en Fran-

ce) sur le concours relatif a la panijication

de la pomme de terre ; par M, Balard,

L'amidon est le principe imm6diat ve-

getal qui sort de base a Palimentation hu-

maine. Si, dans les climats plus chauds,

riiomme a pu faire concourir a sa nourri-

ture le sue re si abondant dans certains

fruits, ce sont les produits araylacees qu'il

consomme surtout dans le notre.

Get amidon, espece de reserve que la

nature avait menagee au v6getal pour sa

reproduction et son developpement ulte-

rieur, I'homme se I'approprie pour sa pro-

pre alimentation, souvent apres une simple

coction ; mais, le plus souvent aussi, il uti-

lise la presence simultanee du sucre et du
gluten dans les graines qui le fournissent;

il lire parti de la fermentation alcoolique

qu'il salt y developper, et, a la place d'lme

pate lourde et indigeste, d'un gateau dense

et coherent, il obtient un produit 16ger et

spoDgieux d'une digestion facile, il obtient

le i)ain.

Le pain est un aliment cuit, qui se con-

somme froid, qui se conserve sans altera-

tion, et pent, des lors,se preparer d'avance

et en grande masse ; c'est a la fois un ali-

ment d'une digestion facile, d'un emploi

commode, et dont la manutention comporte

la plus grande Economic de temps et d'ar-

gent.

II n'y a done pas lieu de s'etonner si, a

chaque aliment amylace nouveau dontl'a-

limentation humaine s'est enrichie, on a

essaye de faire subir cette panification dont

les graines des cereales seules sont surtout

susceptibles, et si, lorsque la pomme cle

terre a commence a prendre, dans I'agri-

culture et dans I'alimentation humaine,
cette large part qui, dans ce dernier temps,

a fait de I'alteration de ces tubercules un
evenemcnt social, on a essaye de lui faire

acquerir la forme sous laquelle les graines

de cereales etaient le mieux utilisees, on a

essaye de la faire concourir a la fabrication

du pain.

On essaya d'abord la panification de la

pomme de terre seule ; il est inutile de dire

qu'on I'essaya en vain. Le role que cha-

cun des principes du ble joue dans la pani-

fication etant mieux appreci^, on se borna,

plus tai^d, a essayer d'introduire la pomme
de terre dans la fabrication du pain en pro-
portion limitee, suffisante nfeanmoins pour
dimmuer nutablement le prix de ce produit
alimentaire, sans modifier senslblement
ses qualites.

Le nombre de ces essais et la multipli-

cite des method es dont on a tente I'emploi
attestent Pinterl't que I'on a toujours atta-

che a la solution d'un probleme dont les

ann^es de disette sont malheureusement
venues, plus d'une' fois, faire ssntir toute
1'importance.
Dans 1'appreciation des causes de la di-

sette, il ne faut pas faire intervenir seule-

ment la quantite absolue de matiere ali-

mentaire qui s'est produite et qui pent af-

lluer dans un pays donne, mais encore, et

pour beaucoup, la forme sous laquelle on
peut la presenter a la consommation.

Que la recolte des pommes de terre soit

bonne et celle des c6reales mauvaise, la

diminution dans la proportion de ces der-

nieres n'exercera qu'une influence legere
sur le bien-etre d'une population comme la

riopulation irlandaise, par exemple.
Dans un pays comme la France, au con-

traire, la oii le pain est la base de I'alimen-
tation, I'abondance des pommes de terre ne
compensera I'absence des cereales qu'au-
tant qu'on aura pu leur faire subir la pani-
fication, et les presenter a la consommation
sous cette forme speciale que I'habitude

a rendue pour nous un veritable besoin.

Bouillie ou cuite sous la cendre, la pom-
me de terre n'est qu'un mets moins facile

a digerer que le pain, et qu'il faut consom-
mer au moment oii I'on vient de lepreparer,

pendant qu'il est encore chaud ; serait-elle

un pain tout fait, comme on I'a pretendu
sans raison, ce nous semble, qu'il ne serait

pas moins utile de chercher a lui donner la

forme de notre pain ordinaire.

D'ailleurs, et bien qu'on ait un peu exa-
g^ie i'augmentation de produits utiles qu'on
peut obtenir d'un sol determine, avec des
engrais donnes, en le cultivant en pommes
de terre plutot qu'en cereales, il n'en est

pns moins vrai que la pomme de terre, in-

dependamment des autres avantages qu'el-

le presente dans les assolemenls, est le ve-
getal qui, a surface egale, produit le plus

de matiere alimentaire ; en etendre la con-

sommation dans un pays equivaut done ^
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aiigmentcr rttcnduo ac son sol cultivable.

Or, avcc Ics luibitiKles cralimentation de la

France, la mcillcure mani^re d'augmenter
la consommation dc la jioranie do terre,

c'cst de Pemployer i la fabrication da pain.

On s'cst preoccupy de la craintc que les

perfectionncmcnts dcs precedes pour la pa-

nification de la pomme de terre ne vinssent

en aide a la iVaude, en lui permettant d'in-

troduire clandestinemeut ce tubcrcule dans
le pain ordinaire, dont le prix, on le sait,

regl6 par I'ad ministration, suj)pose qu'il a

ete obtcnu avec du iVoinent pur. Une pa-

reille pratique, laissant au pain sa valeur

comme aliment amylace, aurait pour resul-

tat facheux de diminuer la dose dcs raatie-

res azotees, qui jouent dans I'aliment un
idle que ne saurait rcmpiir i'amidon seul.

Mais, parce que la fraude pent amener
I'abus, sera-ce une raison pour proscrire

I'usage d'un perfectionnement dont la fa-

brication des pains de luxe a deja com-
mence a tirer parti 1 Ceux qui ne veulent

pas que le pain soit meme soupconne ne se

doutent peut-6tre pas qu'un grand nombre
de ces qualites de pain,les plus recherchees

du public, ne doivent leur superiorite qu'a

I'introduction, dans la pate, d'une certaine

quantite de porames de terre 6quivalant a

6 ou 7 pour 0/0 de la matiere solide du pain

lui-meme. Cette addition, faite a dose tr@p

faible pour que la faculte alimentaire du

pain en soit modifiee, et que Pon pourrait

compenser d'ailleurs par Pemploi judicieux

de farines riches en gluten ou du gluten

lui-meme, a pour resuUat de domier, avec

moins de ferment, un pain mieux leve, plus

leger et bien depourvu de cette saveur de

biSre qu'un excds de levure lui eut com-
munique. Eh bien, puisque sans nous la

pomme de terre s'introduit aussi dans le

pain du riclie, batons le moment oii clle

pourra aussi figurer dans le pain du pauvre,

a dose notable, et en determinant une di-

minution de prix proportionnelle a la quan-'

lite de pommes de terre employees ; et si

I'abus survient, I'analyse chimique pourra
toujours, au besoin, appreudre aux magis-
trats si la dose tolereen'a pas ete depassee,

et si le pain renferme bien cette quantity

moyenne de gluten qu'il doit contenir en-

core apres cette introduction.

La panification de la pomme de terre

est un probl^me complexe. La Societe,

qui I'avait ainsi compris, avait aussi parta-

i^c en trois sujets de prix distincts les ob-

jets sur lesquels elle avait attir6 I'atten-

tion des concurrents. XJn prix de 2,000
francs a 6te proi)Os6 depuis longtemps pDur
le meilleur mode de panification de la

pomme de terre; 1,500 francs ont et6 re-

serves pour recompenser le meilleur mode
d'egrenage de ces tubercules cuits ; 1,.'^00

francs, enfin, pour I'amelioration de proce-

des propres a la dessiccation de la pomme
de terre cuite et divisee en ])ulpe.

Ce dernier probleme presentc, on le sent,

une importance capitale. On sait combien
sont frequentes les alterations que peuvent
eprouver les pommes de terre par Paction
de causes diverses, la germination, la gelee,

la nialadie qui les a frap])ees recerament.
On comprend, des lors, combien il serait

important de leur donner une forme qui,

tout en les gurantissant de ces alterations

profondes, les ram^nerait a un poids et a

un volume moindres, et faciliterait ainsi

leur emmagasinement et leur transport.La

pomme de terre pent bien servir a contri-

buer a Papprovisionnement de la famille
;

mais c'est seulement quand elle sera redui-

te en farine qu'elle pourra trouver place

dans les greniers d'abondance d'un Etat

;

c'est alors seulement que les aunees d'a-

bondance pourront venir au secours des

annees de disette, et les pays ou la recolte

aura ete abondante alimenter ceux oii cette

recolte aura manque.

Aussi, des Pan 184*4, la Societe, applau-

dissant aux efforts de M. Porcheron pour la

preparation en grand de la pomme de terre

cuite, lui decernait un encourogement qui

Pa engage a faire de nouveaux efforts et a

se presenter au concours actuel. La So-

ciete doit citer ce zele et le remercier de

sa communication ; jnais nous pensons que
les moyens qu'il presente aujourd'hui ren-

trent dans ceux qui Pavaient deja fait con-

naitre, et pour lesquels il avait obtenu une
recompense anterieure.

M. Auguste Clcrget, auteur du memoire
No. 3, a eu Pintention de resoudre un pro-

bleme analogue ; mais, moins preoccupe

que la Soci6te des avantages de la cuisson

de la pomme de terre, c'est ce tubercule

pris dans son etat de erudite qu'il a essay6

de transformer en farine-

Coupee en tranches et dessechee a Pair,
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la pomme do tcrre, perdant Tcau de v6g6-
tation qu'cllc contient, donne \m produit

d'appareiice cornee, qui se moisit soiivent

et so colore toiijours par la concentration i

la surface et par ralt6ration au contact de
Pair, des sues qu'elle renferme. Des 1813,

un de vos vice-presidents, qui justifie a tant

de titres le respect et la v6neration dont

V0U8 I'environncz, M. de Laste^Tie, avait

2)ropos6 remploi de lavages m6thodiques
pour cnlever aux tranches de pommes de
tcrre la mati^re acre qu'elles contiennent,

ct produire ainsi une farine a la fois plus

blanche et moins sapide. En Allemagne,
depuis un certain nombre d'annees, on a
fait proceder ces lavages a I'eau froide par

une maceration dans de I'eau aiguisee d'a-

cide sulfurique. Dans ces derniers temps
cnlin, on a conseille Pimmersion de ces

tranches recemment coupees dans une dis-

solution saturee de cliaux. Par ces diver-

scs methodes on obtient, en effet, des ga-

lettes minces, tres-seches, d'un blanc ecla-

tant, susceptibles d'etre facilcment redui-

tes en farine, mais dans lesquelles on trou-

ve encore, a un degre assez prononce, la

saveur propre a la pomme de terre. C'est

a Pobtention des produits de genre que M.
Auguste Clerget a consacre ses efforts:

seulement il lui a paru convenable de n'em-
ployer ni I'acide sidfurique ni la cliaux, et

d'en revenir aux lavages methodiques de
M. de Lasteyrie ; il les complete seulement
avec de I'eau a 25 ou 30 degres, plus pro-

pre, selon lui, a enlever a la pomme de
terre les principes auxquels elle doit sa sa-

veur. Un inconvenient commun a ces di-

verses methodes, c'est que, par ces lavages
prolouges, on enleve aussi a la pomme de
terre une partie notable de la matiere azo-
tee, dont elle contient de trop faibles pro-

portions pour qu'on puisse, sans inconve-
nient, s'exposer a en perdre ime partie.

L'emploi de I'acide sulfurique, qui coagide
et rend insoluble I'albumine vegetale, ob-
vie en partie a cet inconvenient ; on i'evite

d'une maniere complete par la dessiccation
de la pomme de terre cuite et la conserva-
tion de tons les solides qu'elle contient.

Quoiqu'il en soit, bien que la confection
d'une farine de pommes de terre crue ne
soit pas, a notre avis, le meilleur mode de
conservation des pommes de terre, et que
la methode proposee par un des concurrents

dont il nous reste & parler nous paraisse
preferable, votre comite des arts chimiques
vous aurait demande une recompense pour
M. Auguste Clerget, si celui-ci, ayant deji
mis a ex6cution en grand les precedes que
nous venous de rappcler, etait en mesure
de livrer au commerce, a des prix moderes,
la pomme de terre crue et reduite en fari-

ne. Nous attendons cette epoque, qui pa-
rait devoir etre prochaine, ]X)ur examiner
de plus pres cette Industrie et solliciter

pour elle, s'il y a lieu, les encouragements
de la Societe.

Les divers concurrents ont essaye de r6-

pondre a la deuxieme question et propose
des moyens mecaniques pour Pegrenage
des pommes de terre cuitcs. M. ]3ard est

I'auteur d'une machine pour cet usage, qui,

a un premier examen fait par quelqu'un
des membres de votre comite des arts me-
caniques, a paru fort bien entcndue. Cette
machine a ete provisoirement deposee dans
vos collections ; mais son auteur n'ayant
pu se rendre aux invitations qui lui ont ete
adress6es pour la faire fonctionner, et 6di-

fier pleinement vos comites sur Putilite de
cet appareil avant la cloture du concours,

nous n'avons pas a nous prononcer a son
sujct, et nous ne pouvons que reserver a

cet industriel tons ses droits aux recompen-
ses ulterieures que pourra decerner la So-
ciete.

M. Voinchet, habile boulanger de Uijon^
qui, de concert avec M. Poreheron lul-

meme, s'etait occupe, il y a quelques an-
nees, d'introduire dans la panification la

farine de la pomme de terre prepare e par
ce dernier, a presente, pour prendre une
part directe a ce concours, une note qui lui

est personnelle. Aux essais qu'il avait
executes precedemment il en a ajout6

d'autres, dans lesquels, conformement aux
conseils renfcrmes dans le programme de
la Societe, il a essaye, dans la panification

de la farine de ble, d'associer a la farine de
la pomme de terre cuite du gluten humide.
11 a pu confectionner ainsi un pain dont les

qualites, constatecs par I'Academie de Di-
jon, ont ete v^rifiecs en partie par les mem-
bres de votre comite. Quoique ces essais

n'augmentent pas de beaucoup nos con-
naissances sur la panification de la pomme
de tcrre, nous aurions propose de decerner
une recompense a M. Voinchet, si ses essais,
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cx6ciit6a en grand, avalcnt donn6 lieii h

uao lubrication rc'pilii^ro ct it luio vcnte k

prix rcduit d'lin pain qui sorait ainsi ontr6

dans la cansonnnation ; mais M. Voinchet
s'utant contcnt6, jusqu'ici, d'cx6cutcl' scs

cssais en petit, nous y aviscrons ail'ei70C|ue

a Jaqucllc il aura contribue, pour une cer-

taine part, a introduirc cct aliment dans la

consoramation po])nlaire, pour leclamcr en
sa faveur les recompenses de la Soci^te.

Cehii des concurrents qui a fait faire a

la panification de la porame de terre un
progrds notable est M. Emile Martin, que
la Societe commit deja, et a qui clle a de-

eerne une juste recompense pour la fabri-

cation en grand du gluten et son introduc-

tion dans Peconomie domcstique.

Deux voies diffferentes ont 6te suivies,

jusqu'ici, pour introduire le« pommes de
terre dans le pain, tant6t on a rccours a la

pomme de terre bouillie, employee d'une
manierc immediate on aprds sa dcssicca-

tion, tantot a la pomme de terre sechee ou
d la fecule elle-m§me. Chacune de ces me-
thodes presente des inconvenienls particu-

liers. La pomme de terre cuite, pour cons-

tituer une pate snsceptible d'etre p6trie,

absorbe, pour une partie de matiere soiide,

deux parties d'eau ; donne un pam aqueux,
qui s'affaisse pendant sa caisson, dont la

croute se colore, et qui, possedant a un tr^s-

haut degr6 la savour propre a la pomme de
terre, rcssemble plus a un mets qu^a du pain.

Essaye-t-on d'introduire des qualites nota-

bles de fecule,chacunde ses grains se mouil-

lant a peine a sa surface, la pate que I'on

obtient, si on lui communique la consistan-

ce necessaire pour le petrissage, ne renfer-

me pas assez d'eau, et le pain est sec et

mal lev6, outre, d'ailleurs, (^u'il possede

cettc saveur particuliere de f6cule qui n'est

pas moins persistantc que celle que com-
munique la pomme de terre elle-meme.
Pour obvier an premier de ces inconv6-

iiients,M. Martin a cu I'heureuse idee d'as-

socier la pomme de terre cuite et la fecide,

dans des proportions eonvenables, pour que
I'exces d'eau que le petrissage laisse dans
la premiere sufiise a I'hydratation de la se-

conde. Nous avons assists, dans les ate-

liers de M. Martin, a la preparation d'une
farine mixte, sup6rieure k ccUe de la fari-

nc ordinaire, tout en conscrvant a cet ali-

mQui les qualitda qui le caracteriscnt et:

qu'cxigealt lo programme. Lo pain est
Icger, sans savwur B})ccialo Bcnsihlc ; sa
croute ressernble a celle du pain ordinaire.
Co n'est pas seulement {rendant trois jours,
mais pendant ini mois qu'il so conserve,
dans son interieur, frais et sans moisissu-
re. [.a mie en est homog^ne, exempte de
grumcaux, susceptible de se tremper, sans
6tre sensiblement delayee, dans unli<[uido
a 100"^

; nul doute que I'additiondu gluten
n'augmentit encore cettc derniere qualite
d'une maniere sensible- Ce pain, qui con-
tient la dose de matiere soiide exigee, cou-
tc un pen moins de 25 centimes le kilo-

gramme, prix fix6 par le programme. Deja,
du restc, en 1761, Parmentier, dans ses cs-
sais si divers, avait essaye, avec quelque
succes, d'associer la fecule a la pulpe do
})ommes de terre. C'est aussi en associant
a la farine de pommes de terre crue, de la
farine de pommes de terre analogue a celle
obtenue par M. Porcheron, que M. Augusto
Clerget a pu introduire une quantite de
pommes de terre egale a celle de la farine
de ble elle-meme, dans la fabrication d'un
pain dont il a pr6sente, dans le temps, qucl-
ques echantillons a la Societe.

Cette association de farine cuite et de
fecule, dont les experiences auxquelle&
nous nous sommes livr6s ne permettent pas
de contester I'utilite, n'obvie qu'a un des
inconv^nients'fM.Martin a'cssaye'de faire

disparaitre I'autre, celui de la saveur de la

fecule, et il I'a fait avec bonheur. 11 a re-

connu qu'un lavage avec une solution trds-

faible de carbonate de sonde pouvait, sans
augmentation presque sensible dc depensc^
enlever a la fecule la saveur qu'ellc ix)ss6-

de. On comprend toutc I'importance quo
pent avoir I'emploi d'un ])areil precede
pour la fabrication des pates alimentaires,
du tapioka indigene, etc.

LE NAVET.
Le navet anglais, commun, fut introduit

aux Etats-Unis par les premiers colons dc

ce pays, et a toujours 6t6 depuis un ob-

jet do culture. Bouilli, le navet est en

usage pour la table. Ccpendant, sa

valeur princijiale est comme nourrilure

poiu le betail ct les moutons qui le maii-
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gent crn. Ses propriates nutritives sont

comparativoment petites, niais la grande

quantite qii'on en pent retired cVun mpr-

ceau de tcrre d'lme moyenne grandeur,

la facilite et Teconomie do sa culture I'ont

toujours fait regardcr comme important,

par les cultivateurs qui pouvaient le culti-

ver dans des sols convenables. Un sable

fertile ou une terre grasse bien egouttee

sont les sols propres an navet. Tout sol

qui convient au ble-d'inde pent produire

de bons navets. Mais c' est seulement dans

la terre neuve ou dans une pidce de la-

boar frais, qui a servi de paccage, qu'ils

produisent le mieux. Un friche, convert de

cendres de mati^res veg6tales accumulees

et exempt d'lierbes et d'insectes nuisibles,

donnera certainement la recolte la plus

abondante. De tels terrains n'exigent point

d'engrais. Pour le cultiver dans une prairie

en trefle, il faudrait y etendre uiie epaisse

couche d'engrais non fermente, avant de

labourer.

Culture.— On seme les navets depuis

le 15 de juin jusqu'au ler. aout. Les pre-

miers rapportent en plus grande quantite,

mais les derniers ont generalement la ra-

cine plus saine et peuvent se conserver

plus longtemps. La terre devrait ^tre la-

bouree et hersee immediatement avant de

semer, car I'humidite avance la germina-

tion de la graine, qu'il faut de toute n6-

cessite empecher d'etre oppos^e aux ra-

vages des insectes aussit6t que possible.

On pent semer la graine a la volee et met-

tre une ou deux livres par arpent ; il faut

ensuite herser leg^rement et aplanir au

rouleau. II serait peut-etre raieux de se-

mer par rangs, parce qu'il faudrait moins

de graine. Un semoir a navets (drill) fera

promptement les sillons, semera, couvrira

et aplanira en mdme temps. On aidera

beaucoup a la recolte en couvrant la terre

d'une couche de chaux, de cendres et de

platre : quinze ou vingt minots de chaux

suffiront pour un arpent. Quand on com-

mence ^ aperceveir les tiges et que les

feuilles sont en partie deployees, on pent

se servir legerement de la pioche, pour re-

muer la terre autour et en arracher toutes

les herbQg nuisibles.

PATUPwAGES.
1.— C'est faire dommage aux paturages

que d'y mettre le betail trop de bonne lieu-

le Ic printemps, surtout a ces pieces oii

I'herbe pousse le plus vite^ comme celles

qui sont basses et humides. Les pieds des

bestiaux detruisent I'herbe nouvelle au

commencement du printemps, et coupent

le gazon de maniere a faire beaucoup de

dommage, sans qu'il en resulte de bien

pour le betail, parce que le pen de nourri-

tnre qu'il retire de I'herbe qui ne fait que

pointer, ne sert qu'a le faire courir.

2. — L'herbe dans les paturages devrait,

quand on y met les animaux, ^tre assez

longue pour qu'ils pussent se rassassier

sans parcourir toute la piece. Vers le 20

de raai, il est assez de bonne heure dans les

saisons ordinaires, pour envoyer en Cana-

da paitre les animaux dans presque tous

les paturages. II y a des paturages oii I'on

ne doit les mettre que plus tard- Les patu-

rages les plus sees devraient servir les pre-

miers, quoique I'herbe y soit plus coiirte,

afin que les animaux fassent moins de de-

gat avec leurs pieds, la terre y etant plus

dure.

3.— On recommande de ne pas envoyer

paitre toute espece d'animaux a la fois.

Les vaches laitieres, les bosufs de travail,

et les animaux qu'on vent engraisser de-

vraient avoir eux, la premiere noiirriture

que pent donner un paturage ; ensuite les

moutons et les chevaux pourront y avoir

Icur tour.Quand une piece est ainsi ruinee,

il faut I'enclore, et 6tendre, comme il flint,

le fumier qui y a He depose, Ensuite on
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ouvre une seconde pidcc, qu'on traite de

la memo manidrc, ct ainsi do suite, d'un

clos a I'autre ; donnant {i chacun le temps

de se reposer ; ayant soin, antant que pos-

rible, de donner i manger lespaturages les

plus sees, les premiers afin de moins nuire

au gazon, par les pieds des auimaux.

4.. — On y gagne consid6rablement, en

laissant difTerentes sortes d'aniraaux paitre

dans un mdme p^turage. Par ce moyen

presque toute Plierbe sera mange e, tandis

qu'autrement il y en aurait beaucoup de

perdue. Les chevaux mangeront les restes

des betes a cornes, et les moutons mange-

ront ce que laissent les uns et les autrcs.

5.— Si I'on met les pores dans un patu-

rage, il faut les anneler, k moins qu'on

ait intention de les laisser arracher les dif-

ferentes herbes dont ils se nourrissent. Si

on les met au paturage les premiers, ils ga-

teront I'heibe tellement que les clievaux

et le betail n'y toucheront pas.

6.— Un fermier malgre tout doit avoir

au moins quatre clos a paturages. Un clos

pent nourrir deux semaines, et aussitdt

qu'on le ferme, on en ouvre un autre. Cha-

que clos aura le temps de repousser en six

semaines. Mais a la fin d'octobre, le be-

tail pent aller partout a moins qu'il n'y ait

quelque pi^ce trop humide et trop molle.

Dans ce cas, il faut I'enclore et le conserver

pour I'annee suivante.

7.— L'appetit des animaux varie telle-

ment,qu'il y a rarement quelque plante qui

ne soit mangle par quelques-uns et rejet6e

par d'autres. Les faits suivants ont ete

6tablis en HoUande : quand huit vaclies

ont 6t6 dans un paturage, et qu'elles ne

peuvent plus s'y nourrir, deux chevaux y
seront bien pour quelques jours et quand

ils ne trouverent plus rien, quatre moutons

y trouveront de quoi se nourrir, ceci ne dif-

f^re pas seulement du choix de I'herbe,

mais de la conformation de leiirs bouches>

qui n'ont pas la faculty de saisir le gazon

6galeraent.

8.— Bien qu'on rccommande les petits

paturages pour le betail et les chevaux, ce-

pendant M. Loudow observe que les grands

clos sont g6neralement les mcilleurs pour

les moutons, ces animaux souffrent non

seulement de la chaleur, et des mouchcs

dans de petits paturages, souvent environ-

nes d'arbres et de haies 61cvees, mais ils

sont naturellement (excepts peut-6tre I'es-

p^ce de Leicester) bien plus aises a deran-

ger et se reposent bien moins qu'aucme
autre esp^ce d'animaux.

9. — Les moutons, dit lord Kaines, ai-

ment un plus grand espace de terrain, et

doivent I'avoir parce qu'ils preferent I'her-

be courte j donnez-leur 80 ou 90 arpents,

et toute espace de cloture les retiendra j

renfermez-les dans un espace de 7 a 8 ar-

pents, et la cloture devra etre bonne pour

les retenir. Bien qu'on recommande les

clos de 80 ou 90 arpents pour les districts

montagneux seulement, cependant la regie

generale est toujours d'accord avec I'expe-

rience.
4

Du LAIT.— Le lait est un des produits

de la ferme qui contribuent le plus a sa

prosperite.Non-seulement il forme en soiun

des plus importants articles de nourriture

pour la famille, mais encore la vente qu'on

en pent faire d'une grande partie, soit dans

son etat naturel, soit fabrique en beurre ou

en fromage, rapporte tons les jours une
somme qui pent fournir a presque tons les

besoins de I'interieur de la maison. Le
lait parait etre une des parties du regne

animal les moins animalis6es. Les diver-

ses esp^ces de nourriture,prises par les ani-

maux qui fournissent le iait, dounent a ce-

lui-ci differents degres de richesse et dif-

ferents gouts. Le lait d'une vachc qu'on.

nourrit de feuilles et de tigcs de ble-d'inde

ou de rebuts de betteraves, est trds-doux
;
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ct celui d'lino vacliG nourrle de choiik n'u

pas un gout aiissi bou ct exhale une odeiir

desagreable ; le lait des vaches, qui pais-

Bciit dans dcs prairies hiimides, est aqueiix

et insipide : d'apres ces faits on pent ^tablir

comme priucipe qu'on pent varier la quaiite

dn lait par Ic clioix la de nolirriture ,autant

qu'on veut, pour Padaptel: aux besoins de

i'individu qui s'en nourrit, que ce soit une

personne en sante ou un invalide* Les

nombreuses experiences qu'ont faites MM.
Dyena et Parmentier pour verifier I'effet

de la nourriture sur le lait d'une vache,

doiment les resultats suivants :

lo. Qu'il ne convient pas de changer

tout k coup I'espece de nourriture, parce

que cela diminue pour un certain temps la

quantite de lait, quand mdme la nourriture

Kerait plus succulente et d'une meilleure

espece.

2o. Que toutes les plantes no donnent

pas au lait leurs qualites caracteristiques,

et qu'il y en a qui n'exercent aucune ac-

tion particuli^-e sur les principes consti-

tuants du lait.

CONNAISSANCES UTILES*

Pourquoi la viande gel^e est-ello plus

tendre 1

Parce que les gla^ons, qui se sont formes
des particules aqueuses out ecarte, en se

dilatant par le feu qui cuit la viande, les

fibres dont I'union faisait la durete.
Pourquoi est-il assez difficile d'allumer

du feu sur le somraet d'une montagne t

Parce que Pair, s'y trouvant rarefie,

fournit trop pen d'oxigene pour nourrit le

feu, c'cst-a-dire pour produire une combi-
liaison rapide de ce gaz avec le combustible.

Pourquoi quelques personncs se servent-
cUes de cornets pour mieux entendre 1

Parce qii'elles forccnt les rayons sonores

a penetrer dans la conque metallique
rpi'elles leur presentent et sl se repercuter

jusque sur le tympan.
Pourquoi ne peut-on faire chauffer de

Tcau dans un vase en bois?

Parce que le bois 6tant mauvais conduo-
teur du calorique et ayant une certaine
epaisseur, la clialeur, au lieu de le traver-»

ser, reste dans son interieur et lo brule
sans echauffer le liquide.

C'est aussi k cause de la faculty non con-
ductrice du boig que les instruments dc
cuisine n'ont pas le manche en. metal.

{Pour le Journal (PAgriculture,)

UEMARQUES
Sur Vatmosphere de Londres, pour le mois

de juilletj d^apres un grand nombre d^obser^

vations.

Barometre.
Med. max. 29.874
Maximum, 30.300
Minimun, 29.390

Thermometre.
Medium, 61
Maximum, 76
Minimun, 42

Tableau des vents.

Jours.Pt.de la rosee.

N.
N. E.
E.
S. E.

2.i

3

2

50
49
50.5

58

Jours.Pt.rosee.

S.

s.o.
o.

N. O.

58.5

59
56
53

54.5
67
41
6.5

Hygrometrc,
Medium point de la rosee,

Maximum,
Minimun,
La moyenne s6clieresse,

Plus grande moyen.seclier. du jour, 13.7

La plus grande secheresse, 20
Rayannemeni.

Plus grande moyen.force du soleil, 25.8

La plus grande force, 60
Moyen froid durayonn. terrestre, 3.6

Le plus grand froid, 13

La quant, moyen. de pluie, (pouccs) 2.510

La moyenne d'evaporation, " 3.293

Juillet est, terme moyen, le mois le plus

chaud de I'annee, et Paiigmentation de la

temperature moyenne est prise principale-

ment de la nuit.

II y a ordinairement une suite de temps
pkivieux vers le milieu de ce mois. Cette

tendance de pluie periodi(pie a donn^ uais-

sance a la tradition populaire de tSaint

Swithin.

Lorsque le thermometre s'^leve a qua-

tre-vingts degres, cette temperature est or-

dinairement suivie d'oragea accompagnes
ide tonneire.
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MONTREAL, SEPTEMBRE, 1818.

TOWNSHIPS DE L'EST.

Un correspondant du Herald de Mont-

real liii 6crit en date du 12 aout, qu'il vient

de faire une tourn^e dans les townships de

I'est et qu'il lui envoie les remarques siii-

vantes : " D'abord, dit-il, les recoltes (a

part des patates qui sonffrent de la inala-

die ordinaire depuis qiielques annees) ont

la plus belie apparence, et le ble, i'orge,

I'avoine et le sarrasin seront beaucoup plus

abondants que dans les bonnes aanees.

Quant au ble-d'inde, qui est cultive lar-

gement tant dans les townships que dans

les seigneuries, il donne les phis grandes

esp6rances. 11 est satisfaisant de voir les

Canadiens-Fran^ais se livrer actueilcment

a la culture de cette plante, surtout dans le

district de Montreal. Tout ensemble, Pa-

venir du cultivateur est des plus riants, et

la continuation du beau temps que nous

avons eu cette semaine ne fera que lui

donner de plus grandes esperances.

" A Sherbrooke, j'ai remarqu6 avec plai-

sir que I'on parait vouloir profiler des im-

menses pouvoirs d'eau que presente la ri-

vidre Magog, et qui rendront cette place

une des plus iraportantes en Canada, quand

les chcmins de f'er y seront parvenus. M.
Gait, I'actif et intelligent agent tie la com-

pagnie des terres, construit en ce moment
une manufacture pour la fabrication des

seaux americains, que nous sommes obli-

ges en ce moment de faire venir des Etats-

Unis, et dont la fabrication sera, nous en

sommes siir, tr^s-fructueuse. Cette ma-
nufacture fournira 120,000 seaux par an-

n6e. La factorerie de coton, si longtemps

ferm6e, est sur le point de se rouvrir et

offrc toutes les chances de profits i ses

proprietaires. Le moulin i papier, que M.
Brooks y a etabli I'an dernier, est tr^s en-

courage ; il en est de m6me de la factore-

rie a laine et de la fonderie de fer. En un

mot, les apparences de ce c6te sent trdb-

encourageantes, et il ne manque pfus que

ie chemin de fer, qui est fort desire par les

habitants, pour donner une grande impul-

sioD a la marche progressive de cette ma-
gnifique partie du Canada."

ASSURANCE MUTUELLE.
Nous voyous par la Gazette OfficielU

qu'il sera fait application a la legislature

a sa prochaine session, pour obtenir un acte

d'incorporation de la ^^ compagnie d'assu-

rance miituelle des cultivateurs des pro-

vinces britanniques." Nous ne connais-

sons pas quels sent les reglements de cette

compagnie qu'on se propose d'etablir, et

par consequent nous ne pouvons ni en dire

de bien ni en dire de mal. Tout ce que

nous pouvons dire, c'est qu'il est tres-utile

et m6me n6cessaire pour les cultivateurs

de se premunir centre les accidents qui

sont occasionnes par le feu. Depuis quel-

ques annees et depuis quelques mois sur-

tout, les inccndies sont si frequents, qu'il

est bon que nos cultivateurs voient a se

proteger. C'est un fait que le plus grand

nombre des maisons dans les villes sont

assurees. Dans les villages, il y en a aussi

un certain nombre qui se trouvent dans le

m^me cas. Mais en g6n6ral, les maisons

des villages ot des campagnes ne sont nul-

lemeut assurees, et Jes cultivateurs sont

ainsi exposes a tout perdre en quelques

heures. Cependant il nous semble qu'il

y a des faits et des exemples qui devraient

faire ouvrir les yeux a nos cultiva-eurs.
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Quand md'me ils n'aiiraient dcvant eux que

Boucherville et Laprairie, ce serait siiffi-

sant pour les avertir de prendre quelques

precautions pour I'avenir. Ainsi, nous Ic

r6petons nos cultivateurs ne devraient pas

regarder k quelques francs par annee, et

devraient faire assurer leurs maiscns et

leurs granges. Dans tous les cas, nous

cro^ons pouvoir dire qu'il est presque in-

dispensable pour les villages de faire Pac-

quisition d'une ou de plusieurs pompes a

iucendie. Autrenient, ils sont sans cesse

exposes a ^tre consumes, sans qu'on piiisse

y porter remdde ; Sorel est la pour nous le

prouver.

Nous extrayons et traduisons d'un traite

d'agriculture publie a Niagara, en 184>5,

Particle suivant sur le traitement des clie-

vaux. Nous lecomniandons cet article

d'une mani^re sp6ciale a la consideration

de nos lecteurs. II y trouveront plus d'une

reflexion juste et en m6me temps iis pour-

ront peut-Ure y trouver quelque chose a

mettre en pratique :

Les chevaux, dans leur etat naturel, ne

sont point du tout feroces ; ils sont seule-

raent sauvages ct fougueux ; et on pent

ajouter avec verite, qu'ils ne sont point na-

turellement vicieux ; leur mauvaise hu-

meur aussi bien que leurs manieres ne

proviennent seulement que d'une mauvaise

education, et d'un traitement severe. S'cn

servir durement et les chatier de meme, ne

sont point les moyens de les corriger ; car

sous une cruelle discipline le clieval de-

vient plus obstine, hargneux, facile a irri-

ter et dangereux a approcher.

Si au contraire vous le traitez avec bou-

te, et s'il s'aper^oit qu'au lieu d'un tyron

il a un ami avec lui, il devient soumis et

aussi doux qu'un agneau, et vous pouvez

lui faire faire tout ce que votilez ; car ceux

qui connaissent la nature du cheval, sa-

vent bien qu'il n'y a point d'animal pit's

caressant, ni plus docile, ni plus rcconnais-

sant pour le bon traitement, et on le voit

montrer sa gaite a I'approche d'une per-
sonne qui en ])rend bien soin.

J'ai toujours 6prouv6 un penchant parti-

culicr a etudier le temperament et les dis-

positions du cheval, et d'apres les observa-

tions que j'ai faites, je snis convaincu qu'on
so trompe tres-souvent par Pignorance que
I'on a de son vrai caractere, en ^levant et

instruisant ce noble animal.

On m'a confie plusieurs chevaux pour
les corriger

; on supposait qu'ils ^taient in-

dociles ou qu'ils avaient de mauvaises dis-

positions. Quand je les ai eu connus, j'ai

trouve seulement que les pauvres animaux
etaient nerveux et irritables, parce qu'ils

avaient ete maltraites et qu'ils n'etaient

point vicieux de nature. Enfin je n'aipas
eu plutot gagne leur confiance, que cette

crainte et cette timidite qu'ils montraient

lorsqu'on les approchait, disparurent entie-

rement.

Apres une courte 6preuve, je les remis a

leurs proprietaires, corriges des defauts

qu'on leur avait reproches, et avec cette

simple recommandation ou quelque chose

semblable :
" Servez-vous en avec douceur,

parce qu'autrement ils deviendront vi-

cieux," et en m6me temps je les pressais

de se souvenir que le cheval est naturelle-

ment d'humeur douce et bien dispos6 a

s'associer a Phomme.
Tout homme a ete temoin de la joie

qu'eprouve un cheval quand son maitre le

remarque et le caresse et a du voir que les

monies demonstrations de joie n'ont pas lieu

a I'approche d'un autre. L'education com-

munique toujours de Phumanite et des sen-

timents a celui qui en a re^u, et comrae un

maitre jouit de ces qualites aun plus haut

degre que ses domestiques, Pinstinct de

Panimal lui fait reconnaitre la difference

qui exists dans la conduite de chacuu d'eux

envers lui.
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Les domcstiqucs sont end ins atitredurs

et violcnts a I'^gard dii chcval, tandis que

s'ils voulaient seivlement s'appliqucr Pren-

dre leur occupation agreable, lis diminrie-

raicnt de beaucoup, la monotonie de leUr

travail. A force d'etre maltraites, les che-

vaux acquiercnt un caractere vicieux en-

tre les mains de gar^ons d'ecuries ; ce qite

souvent on ne peut raisonnablement prou-

ver,parce que la presence du maitre refute

presque toujours les assertions.

Les chevaux mauifestent ordinairement

de Pattachement envers ceux qui les trai-

tent avec douceur. Sa Majeste le roi

Georges III avait un coursier favori qu'il

nommait Adonis. Toutes les fois que le

roi, en visitant scs 6curies, passait assez

pres pour qu'Adonis put entendre sa voix,

I'animalse mettait a liennir avec joie et avec

tant de bruit, que, pour le faire tairc, il fal-

lait que le roi ie fit sceller et sortir. Apres

I'avoir men6 pendant quelques minutes,

Tanimal satisfait rotournait a son ecnrie
;

mais si le roi ne I'eut pas contente, I'ani-

nial aurait fait un vacarme epouvantable.

II n'y a que tres-peu de temps, j'ignorais

que quelqu'un eut traite publiquement le

sujet de I'humanite envers les chevaux,

avec les tnemes vues que les miennes, mais

je vois avec plaisir dans une revue d'lni

ouvrage imprime sur le continent, que I'au-

teur justifie mon opinion et corrobore la

vcrite de mes remaiqucs. J'en ai conserve

un extrait que,ne pouvant moi-m6me faire,

je mets a profit.

C'est une assertion tres-justc, dans les

meilleurs trait6s d'economic rurale et de

I'art veterinaire, que de dire que " les clie-

vaux ne sont point naturellcmcnt vicieux."

Quand ils devienuent vicieux c'cst qu'on

ne leur pietc pas assez d'attention. Enun
mot, noussavons nous faire comprcndre du

cheval. II est surpienant que les chevaux

ne soient pas gencralerncnt plus retifs, et

que vfi leur force et le traitement severe,

cruel et barbare dont on use a leur cgard,

ils n'essaicnt pas a se tirer c^'esclavago.

Combien de fois ne sont-ils pas battus et

maltiait^s sans raison, combien pen souvent

on leur adresse des mots do lonange etd'en-

couragenicnt, combien pen on les recom-

pense ! Et pourtant des observateiirs at-

tentifs se sont assures que le cheval, com-
me l'eI6phant et le chien, poss^de une sen-

sibilite de nerfs, qu'on pent ap]^eler un sen-

timent d'honneur, et qu'ainsi il est egale-

ment susceptible de Icuange et de blame.

On peut attribuer les habitudes vicieuses

des chevaux a la mauvaise mauiere de les

elever. Par exemple on donne, pour I'ele-

ver, un cheval a une pei:^onne qui ne con-

nait nullement la maniere de le traitor, et

par la m^me incapable de juger si le che-

val est propre, de sa nature, a remplir les

intentions de son maitre. On n^a consideru

ni Page ni la force de Tanimal, et son in-

capacite a supporter la fatigue qui lui est

iraposee prove nant de sa faiblesse, est bien

mal attribuee k son opiniatrcte et a son ubs-

nation. Vu sa resistance, on craploie un
traitcment plus dur; ie tercperaraent de

I'animal s'aigrit, et il contracte reellement

un caractere vicieux, qui, d'abord, n'etait

qu'imaginaire.

Le resultat en est que la guerre sc de-

clare entre le cheval et son cavalier, et

celui-ci y gagne rarement ; car le cheval

n'a pas 6te eleve comme il le devait. Fi-

nalement on I'a tres-souvent rendu bon a

ricn, et ensuite il devient une nuisance

dans le march6, bien que la nature I'eut

destine k ^tre utile dans beaucoup d'occa-

sions ; ce qui aurait pu s'obtenir en eie-

vant I'animal judicieusement.

Depnis bien des ann6es, j'ai ete dans

Phabitude de faire des remarques sur les

erreurs commises dans le traitement et Pe-

leve du cheval ; et je suis convaincu,
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d'aprds l'exp6rience acquise par uae lon-

gue etude de la nature des chevaux et des

rappoits continuels avec eux, qu'une con-

diiite douce k leur egard est le sine qud non

de I'^l^ve des chevaux ; c'est I'inter^t de

tout propri^taire d'en fairo I'experience.

Les chevaux out une grande memoire, et

oublient les tics ou les habitudes capri-

cieuses qui sont les resultats d'une educa-

tion mauvaise et faite a la hate.

Nous recommandons la correspondance

suivante a la consideration special c des

cultivateurs, qui se proposent de s'etablir

dans les townships. Elle contient d'utiles

enseignements et des avis qui ne doivent

pas etre d^daign^s, puisqu'ils viennent

de la part de I'agent des terres, M. O. Ar-

cand. Cette correspondance est empnm-
t6e au Journal de Quebec,

Ham, 15 aout 1848.

Mon cher monsieur,

Comme vous le dites, I'^tablissement

des terres de la couronne, dans les town-
ships de I'est, fait depuis qiielque temps
un grand bruit par toute la province. On
en exprime partout I'avantage, et ce n'est

done pas sans raison que vous vous eton-

nez qu'on cherche quelque part k en d6-

tourner ceux qui font deja des demarches
pour s'y 6tablir, et qu^on y ait m6me r6ussi

en plusieurs cas. Malheureusement on ne
s'est que trop generalement plu a ne ron-
siderer cette grande entreprise qu'en spe-

culation, sans informations correctes, et

sans attendre que les voies de renseigne-
ments indispensables pour mettre les co-

lons a memo de juger sainement du sol,

fiissent ouvcrtes. On a done induit aussi

beaucoup de personnes a faire un long et

couteux voyage, pour visiter et choisir des
terres, lorsque de fait il n'y en avait pres-

que pas d'arpentees. Ces pauvres gens
apr^s rant de troubles n'ont eu d'option

que sur une cinquantauie de lots, qui sont

actuellement mesures, lorsqu'ils auraient
dii avoir choix sur des milliers de lots si on

l«s eut retardes quelques semaines d© plus.

Ainsi en favorisant I'empressement des
gens a s'y transporter avant le temps fiie

par les avertissements, on a peut-6tre era
rendre, a sa fa^on, service a I'etablisse-

raent. On s'est trompe. On I'a retard^

pour longtemps, si toutefois, on n'a pas en •

tierement rebut6 ceux qu'on avait ainsi

envoyes trop tot. De plus on a jet6 I'agent

dans wwe- mauvaiso position, en I'aceablant

de demand es dans un temps ou il ne de-
vait ni ne pouvait y r6pondre, faute d'un
nombre suffisant de terres arpent^es.

Les colons rendiis au lac de Nicolet se

sont done tronves sans traces ni moyensde
penetrer dans I'interieur du territoire dans
wwe direction convenable. lis se sont ir-

rites ; un grand nombre s'en est alle en
maugreant, sans avoir depasse les limites

du chemin Gosford. Dans leur mauvaise
humeur, ils out juge de tout le terrain par

I'aspectdece chemin ; comme celui qui

pretend juger de la qualite d'un melon en
n'en goutant que I'ecorce, ils ont jug6 de
sept ou de huit cent mille arpents de terre

par I'apparence de la lisiere qui borde le

chemin Gosford, dans I'endroit qu'ils ont
visite. J'en pourrais nommer plusieurs

qui n'ont pas daigne franchir les limites

de ce chemin. J'en connais un plus grand
nombre qui n'ont pas p6ne.tre a vingt ar-

pents dans I'interieur. Eniin je n'en con-

nais que trois ou quatre qui ont penetre

a la profondeur de quatre 3nilles. Ceux-
la moins craintifs voyageurs que les autres,

ont pu trouver dans le petit espace qu'ils

ont parcouru, quelques terres dignes de
fixer leur espoir. lis n'ont pas ecoute les

cris insenses de ceux qui ne s'y transpor-

taient que pour I'amour des secours qu'ils

attendent de la charity publique, et dont

i]s croyaient I'agent depositaire. Ils ne
comptent que sur leurs modiques moyens
et leur courage pour vaincre toutes les dif-

ficultes qu'on leur represente comme in-

surmontables. Ils n'ont pas fait comme
ces detracteurs de I'entreprise qui n'ont

mordu qa'a I'ecorce pour condamner le

fruit. Ces braves citoyens sont encore en
petit nombre, mais bient6t ils auront de
nombreux imitateurs, en depit des criaille-

x'lQa de la paresse et de la mauvaise foi.

Dans trois ou quatre semaines on pourra

ofTrir aux amateurs une ligne d'une cin-

quantaine de niillcs de longueur, toute
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bord6e de terres mesiir6es. Alors on ne
fera pas de voyages inutiles i moins ^u'cn

nV cherclie des terres toiites faites.

O. A.

Un Ami du Progi'ts nous a adress6 la

lettre qui suit ; elle m^rite ane attention

toute sp6ciale, car elle est I'oBUvre d'un

hommc qui connait I'agriculture tlieorique-

quement et d'une mani^re pratique. D'ail-

Jeurs ses suggestions sont de celles qui

doivent tot ou tard porter leur fruit, et c'est

line raison de Ics 6tudier attentivement.

Notre correspondant nous promet une sem-

blable communication pour chaque nume-

ro ; nous I'en remercions bien, au nom des

cultivateurs ; et nous esp^rons qiiMl nous

tiondra sa promesse.

Monsieur I'editeur,

Si comme moi, vous trcuvez que les re-

flexions qui suivent peuvent 6tre de quel-

qu'utilite pour le pays, je vous prie de les

pubiier, dans votre prochaine feuille.

Depuis 1846, nousavons un nouveau bill

d 'education. Quoique beaucoup de per-

sonnes se soient etudiees a le rendre impo-

pulaire, il est de fait qu'aujoiird'liui il fonc-

tionne generalement bien, comme le prou-

ve le dernier rapport du surintendant. 11

est a esperer aussi, qu'avec les modifica-

tions stiggerees dans le rapport, auquel je

viens de faire allusion, ou qiielques autres

que la legislature croirait devoir accepter,

qui en modifiant la loi n'en changerait pas
le principe, il est a esperer dis-je, que le

fonctionnement en deviendra plus facile

et plus general.

On devait certainement s'attendre, qtie

cette loi creerait quelques m6contente-
ments, cliez une certaine classe. On n'at-

taque pas la bourse du peuple, sans creer

quelques murmures ; surtout quand il ne
comprend pas tout le bien, que lamodique
somnie qu'il est oblige do payer, fera a ses

enfants, et au pays en general. Pour qu'il

payat de bonne grace, il faudrait qu'il put
^tre le temoin du resultat fiitar. Alors
quand il verrait le pays change de face,

I'agriculture et le commerce florissants, la

la terre qui maintenant pent a peine faixe

vivre celui qui la cultive, devenuc une ri-

chc ferme, grsLce k rintelligence et aux
connaissances du nouveau propri6taire, il

ne regrettait plus les petits sacrifictts qu'il

a faits ppur elle, et il serait pret a en fairo

de nouveaux
;
parcc qu'alors il sentirait

qu'il est aussi oblige de donner a ses en-

fants le pain qui doit nourrir I'esprit, qu'il

est oblige de leur donner celui qui doit

nourrir le corps.

La legislature a fait de grands sacrifices

pour I'education, depuis quelquelques an-

uses. II lui en reste encore beaucoup k

faire, si elle ne recule pas devant son de-

voir le plus sacre. Quelle sc rappelle bien,

que I'argent, qu'elle d6pense aujourd'hui

pour I'education du peuple, est un capital

place a haut inter^t, que le commerce et

I'industrie, que I'education aura fait naitre,

lui remettront dans bien pen d'annees.

Je dis done qu'il reste beaucoup k faire

encore pour le bien de I'education. Jus-

qu'a pr6sent on ne s'est guere occup6 quo
de montrer k lire, k 6crire, k chifTrer et au-

tres connaissances, qui forment la base da
toute education. Aujourd'hui, qu'un nom-
bre considerable d'enfants ont acquis ces

connaissances premieres, il est temps de
trouver quelque chose, qui puisse fournir k

ces enfants quelques moyens pratiques

d'utiliser ces connaissances ; et c'est vers

I'agriculture, que la legislature doit tour-

ner tous ses efforts.

II existe maintenant une societe d'agri-

culturc, qui compte parmi ses membres,
les homnies les plus infiuens du pays, soit par

leur fortune, soit par leur education. Cette

societe a presente a la derniere session du
parlement, une petition pour obtenir de

I'aide, pour etablir dans difFerentes parties

du pays, des fermcs-modeies, oii I'on en-

seignerait la theorie et la pratique de I'a-

griculture. J'espdre que la legislature sen-

tira le bien que produiraient de tels eta-

blissements, et qu'elle viendra largement
en aide a la societe.

Tout le monde comprend de suite le

bien que produirait de semblables etablis-

sements. Outre qu'ils formeront la jeu-

nesse a cultiver avec art, et d'apres les

ameliorations, que les connaissances du
jour ont introduites dans cette noble bran-

che, elles auront encore I'effet d'ameliorer

noblemeut la maniere de cultiver de ceux
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qui exploitent le sol maintenant, qui,

n'ayant aucune Education premiere, ne
peuvent consentir a un changement qu'au-

tant qu'ils le voieiit mis en pratique, et

surtout rapporter avantageusemeiit a ce-

lui qui Ic fuit. Cela aurait encore indu-

bitablement Teffet d'introduire ici la cul-

ture d'une foii]e d'articlcs, a laquelle on ne

se livre r-as aujoiird'hui, parce qu'on ignore

la maniere de les cultiver, et le profit qu'on

en poiirrait tirer.

Les frais de ces etablisseracnts ne se-

raient pas non plus anssi considerables,

qu'on pcurrait se I'imagiDer a la premiere

viie.J'ai la confiance que I'etablissement se

suflira a lui-meme, apres la premiere mise

de fonds pour le former. L'ouvrage de la

ierme poiirra se faire en grand.e partie par

les eleves eux-memes, dans les heuresqui

seiont destinees a la partie pratique de 1'6-

dncation. En sopposant que les heures de

travail pour les eleves soient de quatre

par jour ; cinquante eleves formeront une
somme de vingt journees tons les jours, en
admettant que dix heures soient le terns du
travail ordinaire d'une journee. Avec cela

on admettra. qu'une somme considerable

d'ouvrage pent se faire tousles jours, seu-

lement avec le travail des eleves. II n'y

.nura done que i)0ur les travaux qui seraient

trop fatiguants pour eux, qu'on sera oblige

d'avoir rccours a des mains 6trangdres.

L'hiver, le soin des animaux devra aussi

leur 6tre laiss6, sous la surveillance du
professeur, afm de leur ap[U'endre a bien

tenir leur 6table, pour lareiidre profitable.

Ce pen de consideratiors suffiront, je crois,

pour prouver ce que je disais plus haut:
que ces etablissements se suffiraient a eux-

m^mes apres la premiere mise de fonds.

Pour rendre ces Etablissements profita-

bles, il en faudraitun a pen pres par comtd.
II ne serait peut-etre pas possible d'en for-

mer un grand nombre immediatem.ent. On
pourrait commencer par en etablir dans
les plus grands centres de population, et

donner par un changement a la loi muni-
cipale, pouvoir aux diiFerents conseils,

d'en former un dans leur comte, en leur

venant en aide, pour une partie de la pre-

miere mise de fonds. .Je ne doute pas'

c^u'avec des efibrts bien diriges de la part

des peraonnes instruites, et pouvant exer-

cer de I'influence, on ne parviut dans

plusieurs comt^s riches a former quelques-

uns de ces 6tablissements.

II est encore une autre chase, a laquelle

j'avais deja pense depuis longtemps. Le
suriiitendant y fait aussi allusion dans son
dernier rapport. Enfin ce qui me confirme
dans I'idee que la chose serait tres-prati-

eable, c'est I'ecrit qui a paru dans votre

derniere feuille, qui en recommande I'eta-

blissement dans toutes les communes de la

France. Ce plan serait de mettre a la disr

position de I'instituteur de I'ecole-modele,

ou de la premiere ecole dans chaque pa-
roisse, une certaine etendue de terre, que
les comraissaircs pourraient louer ou ache-
ter, et la etablir une espece de petite fer-

me-modele, oil I'instituteur donnerait des
lerons theoriques et pratiques de la ma-
niere de cultiver. Avec une dizaine d'ar-

pents de terre, il pourrait faire en petit

toute espece de culture.II faudrait dans ces
petits etablissements s'attacher a la cul-

ture des 16gumes, et surtout a celle de la

carotte etde la betterave, I'espece la plus
propre a la nourriture des animaux. II est

d'luie tres I'^rande importance pou? I'agri-

culteur, aujourd'hui, qu'on ne pent plus

cultiver la patate en grand, de la rempla-
cei par quelqu'autre plante qui puisse ser-

vn- au meme but pour la nourriture des
animaux. Les engrais des viandes, que le

cultivateur fait pour lui-m6me, ou pourle
marche, lui content aujourd'hui un prix

tel, qu'il ne pent jamais etre paye. Cela
depend qu'il est oblige de faire ces engrais

iMiiquement avec du grain. Eh bien, en
cultivant la carotte et la betterave, on rem-
placera avantageusement la patate pour
cet objet. La formation des prairies arti-

ficielles devrait encore faire un des princi-

paux objets de ces etablissements. En un
rriot toutes esp^ces de culture pourront s'y

fiiire en petit. Bien entendu que les eleves

seraient obliges d'aller la aussi mettre en
pratique les legons du maitre, quelques
instants dans la journee.

Cela n'augmenterait pas non plus les

charges que les commissaires out a payer.

Loin de la ces petits etablissements four-

niraient bientot la grande partie de ce qu'il

faut au maitre pour la subsistance de sa

famille, de sorte qu'il diminucrait son sa-

laire en proportion chaque ann^e. Je prie

les commissaires et les personnes instruites
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de chnqiie paroisse dc bionmtditevlo plan

que je leur sugg^u© iei, et dc consiiltcr

aussi I'ecrit auqiieJ j'ai dcjgL fait allusion,

qui a paru dans Ic dernier num6ro da Jour^

nal d A frriculture.o

Pour que I'institutcur puisse rendrc pro-

fitable, pour lui et pour scs eleves, le mor-
ceau de terre qu'on mettni a sa disposition,

il lui faudra ctudier lui-m^me, et cultiver

d'apres led meilleurs principes connus au-

jourd'hui. Sans sortir du pays, il pent se

l)rocurer les ouvrages qui ponrront le giii-

dcr : le traite d'agriculture de M. Evans,
la chimie appliquee a I'agriculture d'Aubin,

Touvrage de feu M. Perrault de Quebec,
ct les journaux d'agriculture ; il devrait y
en avoir dans chaque ecole, et le maitre

devrait etre tenu d'cn faire lecture a ses

616ves, par petites lerons pendant le rnois.

Comme il y en a un dans chaque langue,

cliacuu pourrait choisir celui qui convient

a sa population,

Je r^pete ce que je disais au commen-
cement de cet article, que je pense que les

considerations que je viens d'euoncer pour-

raient etre d'un grand avantage au pays,

si elles etaicnt mises en pratique. Mais
pour cela, il faudrait que tons les hommes
instruits missent la main a I'cBuvre avec
courage et perseverance, pour faire dispa-

raitre les prejuges du peuple, et cela sans
se laisser abattre par les petites entraves
inseparables d'uue scmblable I ache. Ef-
for^ons-nous de faire comprendre au peu-
ple le but de scs lois, rendons-les aussi pra-

tiques que possible, et d6s lors elles ibnc-

tionneront bien, et I'oa verra bientot le

pays prendre un aspect tout nouveau.

Un Ami du PROGRt:s.

PRIMES d'eNCOURAGEMENT.

Monsieur le redactcur,

Les agriculteurs canadiens et le pays
cntier sent redevables a la Society d'Agri-
culture d'immenses ameliorations de toutes

sortcs qu'ellc a deja faites et qu'elle ne
manquera pas dc faire. Une de cos ame-
liorations consiste dans I'oliVe de primes
aux cultivateurs qui auront le mieux reussi

dans les diverses parties de leur art.

Me serait-il permis d'appeler I'attention

de la Soci^te d'Apriculture sur une prime
qu'elle a oubli6 d'ollrir 1

Nous avons bien des primes offcrtes a

celui qui pr6scntera le plus beau bceuf, lo

phis beau mouton, f tc. ; mais on n'en offre

pas, je crois du moins, a celui qui preson-

tera la plus belle laine. Phisieurs person-

nes croient qu'on nc pent gudre, par un
vice de notre cliraat, am61io:'er cette par-

tic. Mais nos townships qui avoisinent les

Ktats du IMaine et du Vermont sent dans
la meme situation que ces derniers Etats,

les paccages sent les rndmes : qui nous em-
pecherait done d'avoir comme eux de tres-

belles laines qui alimentent en grande
partie leurs manufactures? Pour nous,

]ieut-^tre aurions-nous de la laine eii abon-
dance par I'absence de manufactures en
ce pays ; mais nous pourrions exporter cet

execs, et ce serait autant d'argent dans la

poche de nos cultivateurs, si sur tout, a I'inj-

tar de nos ruses voisins, ils ont soin de de-

penser tres-peu ou mieux de ne rien depen-
ser du tout a I'etranger.

Une prime pour la culture du chanvre et

du lin serait aussi tr^s-avantageuse. Ces
2 plantes ont une predilection particuliere

pour les pays froids, et I'experienee a du
prouver a nos cultivateurs qu'elles viennent
a merveille en ce pays. Elles nc trouve-
ront pas parmi les Canadiens, pour le pre-
sent, un grand nombre d'acheteurs, mais
nous les exporterons encore, etce sera pour
nous une nouvelle source de revenus. Ar-
rive le moment ou nous pourrons nous-
memes fairs usage, en grand, de notre

chanvre et de notre lin ; le jour oii le peu-
ple canadien, enfin reveille pour tout de
bon, mettra a profit ces magnifiques pou-
voirs d'eaii qui sillonnent en tons sens notre
beau Canada, et on n'entendra plus que ce
refrain de la chanson :

J'entends le raoulin

Qui va bien !

Mais il nous faut de I'aide. II faudrait
que la Societe d' Agriculture fit cultiver
elle-m^me ces deux produits dans ses fer-

mcs-mod(^les. Le soin de cette culture
pourrait etre mis entre les mains de quel-
quc cultivateur irlandais qui excelle dans
cette partie : nos cultivateurs pourraient
aller y prendre des informations.

Cost un sujet sur lequcl on attire Tat-
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tention des patriotiques niembres de la

Societe d'Agriciilture. L. S. J.

BLfiS ASSUP-fiS CONTRE LA GERMINATION.

Moyen constamment et generalement em-

ploye, depuis 1816, dans le departement de

la Seine Inferieure pour preserver le ble de

la germination resultant de pluies surve-

nues entre le moment oH on le coupe et ce-

lui ou on pent le mettre en gerbes.

A mesnre que le bl6 est conp6, prenrlre,

en plnsieiirs brassees, ime quantite de tiges

equivalante a cinq ou six gerbes du poids

de quinze kilogrammes ou environ, les

mettre debont, en former un faisceau

(pi'avec quelqucs brins de paille on Hera

au-dessous de Pepi ; ouvrir ensuite ce fais-

ceau par le bas, tant pour faciliter, a I'in-

t^rieur, la circulatien de Fair ; enfin le

couvrir d'un clia]ieau form6 d'une forte

brassee de tiges appliquees, I'epi en bas

uutour de la tete du faisceau, et assujetties

a I'aide d'un fort lien de paille. Au moyen
de ces precautions, qui sont en rapport avec

ce qui se pratique pour le chanvre,Iapluie

glisse le long des tiges, sans penetrer dans

le faisceau, et alors memo qu'elle se pro-

longerait pendant deux ou trois semaines,

Pinterieur du faisceau restant intact, on

pourra profiter du premier jour de beau

temps pour mettre en gerbes, sans autres

dommnges qu'une legere alteration peut-

6tre de la paille, a la circonference du fais-

ceau. Ce precede, qu'ii serait si important

de voir se propager, a, depuis plus de trente

ans, remplace Pusage des javelles, dans le

departement de la yeine Inferieure. II ne

necessite pas plus de main-d'osuvre, dans

le cas meme ou un temps favorable per-

mettrait de s'en dispenser, et il en pent

couter beaucoup moms, si un temps con-

traire mettait les cultivateurs dans I'obli-

gation de tourner ctretourner les javelles
;

il a d'ailleurs Pavantage de rendre la d6-

pense de main-d'cEuvre certainement utile,

tandis que les javelles, quoique tournees et

retournees, n'offrent plus, apres quelques
jours d'un temps humide, que du grain et

de la paille avaries. II a ete reconnu : lo.

que le ble mis en veillotes ou moyettes (tel

est le nom donne, suivant les localit6s au

faisceau que nous avons essaye de d^crire),

profite encore apres avoir 6te coupe, et dans
line proportion plus remarquable que le

ble reste en javelles, 2o. que sa couleur
plus jaune lui fait donner la preference
dans les marches, et lui assure un prix plus

eleve de 2 fr. au moins par sac de 200 ki-

logrammes (2A hectolitres) ; 3o. que le pro-

cede dont il s'agit donne une plus grande
valeur aux r^coltes sur pied, par cela seul

qu'il garantit a Pacheteur la conservation
de ce qui a et6 vendu ; 4o. qu'il est moins
prejudiciable que ] 'usage des javelles au
developpement des jeunes trefles ; 5o. et

que, grace a ce precede, le grain s'^chappe
moins facileraent de Pepi qui est, en outre,

moins expose aux atteintes de la gr^le,

ainsi qu'a Pavidite des oiseaux et des in-

sectes. Les cultivateurs qui ont adopte
cet usage s'en sont si bien trouves qu'ils

Pont etendu a la r^colte des seigles et des

avoines, et qu'ils le pratiquent mdme alors

que Petat de Patmosphere leur inspire le

plus de securite.Enfin,il a ete recommande
en 1847 par M. le ministre de Pagriculture

et du commerce,ainsi que par M.le ministre

de la justice et des cultcs dans une circu-

laire adressee aux ev^ques et aux prefets,

avec invitation de lui donner la plus gran-

de publicite possible.

L'adresse suivante a paru, il y a quel-

ques temps, dans la Minerve de Montreal.

Bien qu'il soit un pen tard, nous nous ba-

tons de la publier ; ce sera dans tons les

cas un enseignement pour les annees pro-

chaines. Ce que Pauteur y dit du grain

en javelles et du gmin en quintaux, est

paifaitemcnt juste, au dire de? hommes
qui en ont fait Pexperience. II serait temps

que le passe vint a nous instruire, et qu'au

lieu de continuer a etre routiniers, nous

ouvrissions les yeux a la lumiere, et nous

nous rendissions aPevidence .Voila pourquoi

nous croyons devoir dire a tons nos abonnes

et a tons nos lecteui-s : " Lisez, meditez et

mettez en pratique."

A MESSIEURS LES CURlfiS DES CAMPAGNES.

Voici le temps de la moisson. II est un
gland service que vous pouvez rendre au
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pays, a vos paroissicns et a voiis-m6mcs. Ti

est line pratique dans Ic Bas-Canada qui

tous les ans d^truit pr^s de la moitie de la

r^colte et n^anraoinsqui continue toujours,

celle de faire javeler les grains. Rien ne
})eut-6tre plus destructif. Le grain est

coupe, et }Hiis est couclie sur terre oii il re-

9oit la rosee des nuits, a chaque ondee ou
averse d'eau,ilgerme et so detruit : du haut
de la chaire, outre les int6rets spirituels,

voiis pourrez servir puissamment les inte-

r^ts maleriels de vos coinpatriotes, si vous
detournez vos paroissiens de cette pratique

et les induisez a suivre le syst6me amelio-

r6 de sauver les grains, en leur enseignant
comment faire. Le proc6d6 est celui-ci

:

d^s que le grain est coupe, de suite il est

mis en petites bottes (d'un pied de diame-
tre a peu pr^s) et lie avec des liens faits

de deux poign6es de pailles nou6es a leurs

extremites ; huit de ces bottes sent posees

debout, les 6pis en haut, s'appuyant deux
par deux, les lines sur les ailtres et puis

deux autres bottes ajipelees les coiffes, sent

posees dessus, eu forme de toit, les epis en
bas, la paille un pen etendue afin de bien

couvrir les epis qui sent dessous. Ces deux
dernidres bottes devraient 6tre liees plus

ail bas de la paille que les autres. Le grain

coup6 est alors en ce qui est dit, quintaux,

et en cet etat pent demeiirer dehors pen-
dant plusieurs semaines sans le moindre
dansjer. Les habitants s'opposent a ce sys-

t6me, pr6tendant qu'il exige plus de tra-

vail que 1 'autre, c'est une errcir que vous
devez combattre. Pour mettre le grain en
quintau.x une personne active suffit a qua-

tre ou cinq coupeurs et une fois pos6s, ils

n'exigent plus ae travail que, sinon quel-

quefois apres de grandes pluies, celui

d'oter les coiffes ; le grain ne re^oit aiiciin

dommage, ne s'6graine point et est pr6t a

etre battu en tout terns, le grain est plus fort

et la paille plus belle. Pour les faire jave-

ler il est necessaire que, tous les matins
apres une forte ros6e ou un pen de pluie, il

soit toiirne ; s'il est tombe plusieurs aver-

ses a' can, il faut qu'il soit etendu et tour-

nee plusieurs fois le jour, et dans le cas oii

il y aurait plusieurs jours de pluic qui se

succederaient, il n'y a ])lus a le toLirner, il

est germe ou pourri, et consequemmcnt
perdu. Outre cela chaque fois que le grain

est tourne, il est plus ou moins secoue, et

;il s'en perd : aprds il faut le mettre en bot-

tes ou gerbcs, de m^mc que pour le mettre

en quintaux, apr^s avoir eu le trouble ad-
ditionnel de le tourner peut-6tre cinq ou
six fois, et d'en voir une partic so perdre

en s'egrainant, et une autre germer. II

II est done evident que poui mettre le

grain en quintaux il faut moins de travail

que pour le faire javeler. En quintaux il

est en suret6 comme dans la grange ; en
javelles il court de grands dangers surtout

depuis quclques ann6es que les grains se

coupent tard et dans la saison pluvieuse.

II n'y a done point a balancer sur le syst(i-

me a adopter pour sauver le grain, et vous
rendriez un grand service au pays si vous
pouviez faire suivre le meilleur en le re-

commandant du haut de la chaire comme
nous I'avons dit. II y va aussi de votre

interet. Par ce moyen vous pouvez ^tre

la cause que des millions seront sauves au
pays, et il s'agit de millions si vous y re-

fl6chis5sez !

On lit dans le Journal de Quebec du 15

aout

:

PoMMES DE TERRE.— La maladjc fait

des progrds dans toutes les parties de I'ile,

et cause de vivos craintes pour cette pre-

cieuse plante dans nos campagnes. C'est

I'espece connue ici sous le nom de rognons^

qui est le plus fortement attaquee. En
Angleterre, oii elle fait aussi de grands ra-

vages, plusieurs des cultivateurs ont char-

ru6 leurs champs de pommes de terre tar-

dives, et y ont seme des navets. C'est ce

que nous conseillons a nos amis de la cam-
pagne. L'espece dite Suedois, est un ex-

cellent engrais pour le betail et les cochons,

et sous bien des rapports pent remplacer la

pomme de terre. Ci-joint nous donnons
des rapports que nous avons extraits des

journaux de France qui nous sont parve-

nus cette semaine.

On ecrit de Pontrieux, le 5 juillet

:

II est impossible de voir une plus belle

vegetation que celle des patates, vue sur-

tout a une certaine distance. Examinee
de pr6s, cette vegetation offre quelques

plantcs cloqu6es et des traces incontesta-

bles d'un reste de la maladie, qui semblc

^tre a son d6clin et ne devoir nuire qu'aux
semis tardifs. Les pommes de terre pr6-

coces sont trds-belles, trds-abondantes et a
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bon marche, deux a trois francs les cin-

qiiante kilogrammes ; c'est-a-dire, de 20 a

30 pennys les cent livres.

Les pomraes de terre en Bretagne, ont

line apparence magnifiqiie. Beaucoiip de

fanes qui avaient ete affectees de la mala-
die dans le mois de mai, paraissent s'etre

retablies. Nous pouvons citer comme uii

fait pa^ticulier des fcuiUes cloquees reve-

nues dans leur etat naturel. Toutefois la

maladie n'a pas disparu partout, et plu-

sieurs champs en seront encore plus ou

nioins gravement affcctes. — Publicateur de

St. Malo.

A Tile de Batz, dit le journal de St.

Brieux, les pomrnes de terre precoces,

dans quelqa*es parcelles sent, dit-on,attein-

tes de la maladie qui, depuis trois ans, se-

vit ?ur ce tubercule. Sur ce continent,

Roscoff, Santec et Saint Pol,on n'a pas en-

core remarque que les pampres en soient

atteints
;
quelques-uns paraissent ^tre ro-

tis, mais on pense generalement que c'est

plutot la gelee qui aurait occasionne cela

que la maladie. Jusqu'a present, tout

porte a croire que ce tubercule produira

considerablement ; rarement on a vu d'aus-

si beaux pampres.
L'exportation des pommes de terre sera

permise des ports de France apr6s le 3 1 de
ce mois.— Gazette de Guernesay.

La patate.— Nous sommes heureux de

pouvoir annoncer, d'anr^s des renseigne-

ments qui nous parv^iennent de plusieurs

districts, que les symptomes du retour de
la maladie des pommes de terre ont pres-

que entierement disparu. Le beau temps
parait avoir produit le meilleur effet sur ce

tubercule. D'ailleurs le mal n'apasmeme
ete signale dans la plupart des cantons. La
recolte du seigle est excellente. Celle du
froment ne laissera rien a desirer.

Une lettre que nous recevons d'un culti-

vateur tres-instruit de la province d'An-
vers, confirme les donnees qui precedent
et que le public consommateur accueillcra

avec plaisir. — Journal de Bruxelles.

Le Herald de Guelph du milieu d'aout

dit que dans la premiere semaine de ce

mois la pluie a 6t6 abondante, mais a ftiit

pen de dommages. " T)ans ce township,

ajoute-t-il, et dans ceux de Woolwick et

de Nichol, les foins sont finis ; ils n'ont

donne cette annee qu'une demi-recolte.

Le ble d'hiver est presque miir, et en qucl-

ques endroits, il est coupe. 11 n'cst pjis

mang6. I.e ble du printemps murit rapi-

dement et dans dix jours on le coupera.

Les cereaies seront en quantite ; le ble se

serrera plus beau que I'an dernier. Les

patates sont partout attaquees de la mala-

die ordinaire. Nous avons annonce I'ap-

parition de cette maladie il y a quelques

semaines, et depuis des nouvelles de m6me
espece nous sont parvenues de plus de

douze localites. Cependant tout ensemble

nous pensons que la maladie n^est ni si ma-

ligne ni si generale que par le pass6."

Nous voyons par les jouniaux que mal-

gre los pluies frequentes qui ont eu lien

dans le district de Trois-Rivieres, les grains

n'y ont pas souffert beaucoup. Les foins

s'y sont fait et se sont serres dans le meil-

leur etat qu'on puisse desirer. Les grains

ont en general une apparence magnifique*

Nous sommes heureux d'apprendre que

malgre les pluies atondantes de la semai-

ne dernidre, les grains n'ont paseu a souf-

frir notablement ; les foin^ dans cette par-

tie du district sont presq^ie termines ; les

grains de toutes sortes ont une belle appa-

rence ; nous croyons, qu'en general nos

CLiItivateurs seront ?.atisfaits de la recolte

de cette annee. — Echo des Campagnes du

10 aout.

n

Les RfcoLTES. — Les nou'v'clles de la

recolte apport^es par les jonrnuux des

provinces d'en bas sont trds-satisfaisantes,

excepte pour ce qui regarde les patates.

Le Sentinel de Woodstock, Nouveau-

Brunswick, du 15 coumnt, dit que I'avoine
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et le bl6 sent trcjs-abondants. Le Courier

dc St. Jean dit quo le temps est bien fa-

vorable et pour les moissons et pour les re-

coltcs.

La Gazette Royale d'Halifax, Nouvelle-

Ecosse, nous apprend que les champs ont

e apparence luxuriante. La recolte da
in est faite, elle est si abondante par

place qu'on pouvait a peine le faire faner

sur le terrain ou il croissait. Le m6me
journal remarque que la maladie des pata-

tes commence a se r^pandre.

Dans le Haut-Canada, ou se plaint g6-

neralement de dommages causes au ble

du printemps par la rouille, tandis que la

recolte du ble d'automne est abondante et

belle ; ce ble n'a nullement ete injuria,

Dans le district de Wellington, un M. Whi-
telaw a fait battre la recolte de 3| acres

de ble d'automne qui a fourni 172 bois-

seaux d'un tres-beau grain, fesant 46 bois-

seaux par acres.—Les patates se ressentent

aussi de I'epidemie dans le Haut-Cana-

da. — MinerV. du 24? aout.

Maquereau.— II parait que le maque-

reau est abundant sur la cote de la nou-

velle Angleterre, mais qu'il manque pres-

que completeraent sur les c6tes de l'Am6-

rique anglaise.

k Conservation DES asperges.— La m6-
tliodc employee en Angleterre et en Prus-

se con^iste a placer alternativement, dans

un tonneau goudronn6 a Textferieur, une
couchc de farine ou de son s6ch6 au feu,

m616 d'une certaine quantite de sel egalc-

ment seche et une couclie d'asperges dis-

pos6es de maniere a ce qu'elles ne se tou-

chent pas. On recouvre le tout de graisse.

La farine ou le son pent etre ensuite donn6

aux bestiaux.

faits historiques et btbliographiques

de botanique.

Hippocmte, Aristote, et surtout Theo-
phraste (225 ans avant J6sus-Christ) chez

les Grecs ; Pline, Columelle et Galicn,

dans les deux premiers sidcles de I'ere

chr6tienne chez les Remains, nous ont

laiss6 des indications precieuses sur I'etude

des v^getaux dans l'antiquit6. Le moyen-

j

age ne sut giidre que conserver les ouvra-

ges des ancicns. C'est a notre compatriote

Toumefort, qui fit paraitre, en 1694, ses

Institutiones rei herbario3f que commence
une nouvelle ere pour la taxonomie vege-

tale. Les noms des botanistes les plus ce-

lebres du dix-huitieme siecle, tels que
Boerhaave, lialler, Gleditsch, Addison, etc.,

sent domines par celui du grand Linne,

I'auteur du systeme sexuel. Mais nos com-
patriotes, Bernard de Lussieu et Antoine-

Laurent de Lussieu, se sent aussi acquis

une juste celebrit6 par I'etablissement et

le developpement delamethode naturelle.

C'est a I'illustre voyageur M. de Humbold
que I'on doit la creation de la geographic

des plantes.

Les ouvrages de MM. Lamarck, de Can-
doUe, Mirbel, Desfontaines, Richard, Ad.
Brongniart, etc., plusieurs dictionnaires

d'histoire naturelle, les collections acade-

miques et les journaux scientifiques doi-

vent 6tre etudies, ainsi que les livres des

maitres precedemment cites, par les per-

sonnes qui desirent acquerir une instruc-

tion solide en botanique. — (Extrait pour

le Journal d"*Agriculture par L. A. H. L.)

Mention. — II n'est pas une famille

dans nos campagnes qui ne pourrait sans

se g^ner se procurer le Journal JrAgricttU

turCf c'est-a-dire pour le prix excessive-

ment modique d'uNE piastre par ann6e,

douze grandes livraisons de 32 pages, for-

mant un volume de 768 colonues 6quiva-
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lant cbacune a deux pages d'un livre ordi-

naire. Les commissaires d'ecoles devraicnt

en founnr a chaque ccole et rechcrcher

snrtoni des instituteurs en etat d'expliquer

et de bien faire compreudre aux 616ves les

matieres utiles aux cultivateurs que ren-

ferme Ic journal de la societe d'agricnltu-

re.— Canadien du 7 aout.

MOYEN PROMPT ET FACILE DE RfiDUIRE

TOUTE ESPi:CE d'hERBES EN ENGRAIS ; PAR

iVI. HENRY BROWNE, CULTIVATEUR ANGLAIS.

— Les cultivateurs se plaignent avec rai-

son de la gTande quantite de mauvaises

herbes qui, quoique arrachees avec soin et

mises en tas, ne laissent pas de se repro-

duire. La graine de la plante arrachee

murit toujours ordinairement avant que la

plante pourrisse ; le moindre vent la trans-

porte au loin dans la campagne, I'y fait

'

germer et reparaitre dans les lieux d'ou I

I'on croyait 1 'avoir extirpee. Presenter >

un moyen siir et facile de se debarrasser,
j

sans grande peine, de ces plantes incom-

modes et nuis^.bles a I'agricultwre, c'est

rendre aux cultivateurs un service essen-

tiel.

Faites une couche d'un pied d'epaisseur

avec la mauvaise herbe, nouvellement ar-

rachee
; saupoudrez-la de chaux vive, et

remettez dessus une couche d'herbc de la

meme epaisseur que la premiere ; en con-

tinuant de former alternativement une

couche d'herbes et un lit de chaux, de fa-

9on que la chaux se trouve toujours a la

siiperficie du tas, vous parviendrez a re-

duire en cendre ces plantes qui ne pourront

plus donner de la graine, la combustion

etant trop prorapte et s'etcndant egalcment

sur toute la surface des couches. D'ail-

leurs, I'espace de vingt-quatre heures

qu'exige cette operation, est beaucoup trop

court pour laisser des doutes sur ses bons

effets. Un second avantage de ce procede

c'est que la cendre que I'oia en obtient est

un excellent engrais pour les terres fati-

guees ou epuisees.

II faut observer que plus la chaux sera

r^cente et I'herbe noavellenieiit arrachee,

plus le r^sultat de I'operatiuii indiquee

sera sur et promi)t. L.

Recette. — Un medeciri dU'tica a pu-

blic la recette suivante dans W. Dally Chro-

nicle de Philadel]>hie :

*< L'experience m'aappris que si, dans
les grandes chaleurs surtout, un cheval se

trouve dans un etat de grande transpiration

et convert d'ecume, apres un exercice im-

modere, on lui donne seulement uiie poi-

gnee de set commun, avant de mettre de-

vant lui du foin, de I'avoine ou autre grain,

on evite le danger de le trouver mort subi-

tement. Pareillement, qu'une personne

dont I'estomac est extremeraent 6chauffe

par I'effet de la flitigue ou de la grande

chaleur, prenne une demi-cueilleree a the

de sel de table, et une minute apres elle

pourra boire sans danger de I'eau froide,

en ayant soin seulement de ne pas la pren-

dre a trop grandes gorgees." L.

Moyen de preserver le fer de la

RouiLLE. — Prenez de la cire vierge fon-

due, et frottez-en Particle que vous voulez

preserver de la rouille. Lorsque I'enduit

sera sec, faites chauffer le fer avec un mor-

ceau de drap sec, jusqu'a ce que le premier

poli soit retabli. Par ce moyen, tons les

pores du metal sent remplis sans qu'il per-

de rien de son apparence, et la rouille ne

I'attaquera point, a moins qu'on ne le laisse

imprudemment expose a une humidite

constante. L.

Pour fortifier un membre affaibll—
Mettez dans un pot de terre neuf de la

moelle de boeuf avec du gros vin ; couvrez
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bien le pot, el le mettez siir tie la cendre

chaiide pendant deux on trois hen res ; il

se iera dans ce pot im oiigiicut dont vons

ibrez fondre uno cueiUer6e soil* et matin

s'lr de la cendre cliaud<^', et en frotterez les

jointnres les plus nuilades, avec un pcvtit

linge bien chaud. L.

Pour un membre foul6.— Faitespour-

rir dans du fumier bien chand des tieurs de

giroli^e jaune, bien entassees dans une bou-

teille de verre doable bien boueliee ; il s'y

formera une liqueur dont vous Gonserverez

avec avantage pour les foulures ou meur-

trissures causees par chutes ou autrement.

L.

LE GUANO .

II a et6, depuis quelque teinj^s, telle-

ment question du guano, et les speculations

commerciales qui ont pour but la recher-

che et la vente de ce produit, ont pris re-

cemment une telle inipoitunce, que nous

croyous qu'il ne sera pas sans int6r6t de
faire connaitre son histoire, les r^sultats

de son emploi en agricidtnre et les opera-

tions auxquelles il a donne naissance.

II existe sur les cotes du Perou, du Chili

et de la Colombie, et aussi sur la c6te d'A-

frique, de petite iles ou viennent se j)0ser,

dormir et souvent mourir des myriades
d'oiseaux de mer, qui somblent a la race

des piijgoins. Leurs exciements, et peut-

^tre aussi leurs corps decomposes et accu-

mules sur ces ilot& depuis un temps imme-
morial, se sont eleves pen a pen et forment

aujouid'hui de veritables coliines d'une

apparence sablonneuse, jaunatre, que Pen
serait tonte de prendre an pre^iier abord,

pour du sable trc^a-fin, s'il ne s'-exhalait

de ces monticules une forte odeur d'am-
moniaque, qui revile aux plus ignorants

Pexistence d'une matitire animale. C'est

a cette substance que les Peruvicns ont

donn6 le uoni de guano on haanoy ce qui,

du reste, revieut au m6me par suitd de

I'aspiration du G dans la langue espagnole.

Or, ce guano est, ainsi que nous le ver-

rons tout a I'heure, le plus riche et le plus

actifs des engrais. Longterapj* neglig6
par les conqu^rants europeens, qui ai-

niaient mieux cnfouir des tresors immen-
ses et aneantir des races entieires k la pour-

suite des mines d'or de l'Am6rique, il est

aujourd'hri recherche avec empressement
dans les ports de )'En rope, parce qu'il n'a

pas tarde a 6tre reconnu comme un des
elements les plus actifs de la ffecondite du
sol. Aussi les Anglais, qui, avec leur ad-
mirable instinct commercial, n'avaieni pas
tard6 a de\iner tout le parti que la specu-
lation pourrait tirer dece nouveau produit,

essayerent-ils, mais en vain, d'obtenir du
gouvernement peruvien le monopcle des

I

lies i guano. Le Perou le fait transporter

;
et vendre en Eurojre, pour son compte, par

I une compagnie privil^giee en vertu d'un
acte legislatif, qui se compose d'une mai-
son anglaise et de deux maisons fran^ai-

ses, et qui a depose, conime garantie de sa

gestion, un cautionnement de 2 deux mil-

lions 500,000 fr. ; la compagnie a done in-

ter^t a faire porter du guano partout ou elle

pent en esperer un placement avantageux.
C'est done le moment, avons nous pense,

de faire connaitre son existence, sa valenr
et les benefices qu'on pent retirer de son
emploi.

,D^s 1841, MM. Chevreuil et Paycn, qui
avaient soumis cet ehgrais pulverulunt a

al'analyse chimique, avaient annonce qu'il

devait avoir une grande puissance. Bien-
t6t les resultats de pratique et des expe-
riences faites par ordre du ministere de
I'agriculture et du cornmevce, sur plusieurs

points de la France, viennent justifier les

previsions de la theorie. Ainsi, dans la

Corrdze, M. Lcdru-Thouin a constats que
10 hectolitres (1 mdtre cube) de guano par
hectare avaient produit sur des ctreales

plus d'efFet que 500 hectolitres (50 metres
cubes) de fumier melange d'etable et d'e-

curie, et que le rendement avait 6te sur-

tout considerable en paille. Le guano
possede en outre des proprietes tres-hygro-

metriques, c'est-a-dire qu'il attire forte-

ment d'lmmidite de Pair, ct qu'aucun autre
engrais ne le remi)lace dans les annees s^-

ches
; il est extr^mement favorable a la

v6g6tation du trifle blanc ; les prairies ai-

gres notamment en retirent d'immenses
avantages, car, plus que toute autre ma.-

tidre, il dctruit I'une des plus mauvaiscs
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herbt's des p^turages, conniie sous le nom
de queue de clieval. Aux bergeries de

Rambouillet, lent habile directeur, M.
Bourgeois, a compare IcvS cfFets du guano

avec ceux produits par la colombiue, la

poi.lnee, la poudrette de Moutfaucoii et le

luraier sur les bles, des pois d'hiver, des

pres d'hiver et des prairies artificielles a

Pautomne, et au pi-interaps sur de I'avoine.

La proportion employee etait de 25 hecto-

litrps a rhectare ]x>ur les engrais pulveru-

lents. La vegetation pour les parties fu-

niees avec le guano fut tellement active

que, quoique manges plnsieurs fois, les bles

et les fourrages repoussaient avec une
nouvelle vigueur, et qu'au moment de la

maturite ils versaient,et -on les trouva pour-

ris au pied.

D'autres experiences, recueillies par M.
le comte Corad de Gorcey, constaterent en-

core la superiority du guano sur le salpetre,

le nitrate de sonde, le tourteau de colza et

I'eau ammonicale venant d'un gazometre.

M. Dudjeon, habile agronome ecossais;, eut

avec cet engrais d'admirables recoltes de

racines : enfin, pres de Bayonne, on a mis

],600 kilogrammes de guano a I'hectare

sur nn pre non irrigable, qui a produit trois

coupes magnifiques; dans les monies cir-

€onstances, 3,200 kil. de fiente de volaille

n'ont produit que d^ux coupes 6t cliacune

d-elles ne valait guere mieux que moitie

des precedentes>

Nous pourrions? multiplier les exemples,

mais cela nous entrainerait trop loin. Nous
prefesons donner ici le tableau comparatif

de la quantite d'engrais necessaire a lafu-

mure d'un hectare. On verra par ce rap-

prochement que le guano est celui de tous

qui doit s'employer en moindre quantite, et

qn'a cet avantage il ajoute encore celui

d'un transport plus economique et plus fa-

cile que celui du fumier d'ecurie.

Designation des Quantite en kil.

engrais. necess. par kect.

Fumier d'^table. . . . 44,000

Fumier de ville. . . . 40,000
Vidanges liquicles. . . 8,000

Vidanges solides. . . . 4,800

Kesidu d'os broyes. . . 4,000

Poudrette 2,500
Os concasses 2,500
Noir de ratfinerie. . . . 2,200
Noir animalise 2,000

Tourteaux 2,000
Colombine 1,800

Os en rognures .... 1,200

•Chiffons de laine. . * . 1,200

Suie 1,000

Sang en poudre. . . . 700
Chair en poudre. . . . 600
Guano 600

Afiu d'encourager Pexportation de ce
pr6cieux engrais et de donner en m^me
temps un nouvel aliment a notre marine
marchande, le ministre du commerce, par
une ordonnance en date du 3 septembre
1844, vient d'autoriser I'entree du guano
au droit 10 centime par 100 kil. par navire

fran9ais, et de 2 fr. par navire etranger.

II existe encore du guano sur la cote

d'Afrique, 4 Pile d'ltchaboe, a 26^ 13' 14"

de latitude meridionale, et a 39 kilometres

environ d'Angra-Pequina. C'est un ilot

ou p)ut6t un rocher sterile ^ peine grand
comme la cite de Paris, ou les atterissages

sent difficiles a cause des courants qui I'en-

tourent. Le banc de guano, auquel cettc

lie doit sa recente celebrite, pent avoir en-
viron 11 a 12 metres de profondeur sur 400
de long et 200 de large ; il represente ainsi

au moins un million de metres cubes. Le
banc,au dire de quelques navigateurs,serait

forme des excrements et des corps de pin-

goins et autres animaux de mer,et de plus de

la decomposition d'une innombrable quan-
tite de phoques. Comme le guano du Perou
est beaucoup plus cher a cause de la lon-

gueur du trajet et du prix des transports,

les uavires europeens exploitent de prefe-

rence de Pile d'ltchaboe. On y compte
en ce moment plus de 80 navires anglais.

Un petit nombre de navires franca is, parmi
lesquels on en compte 6 du Havre, 2 de
Saint-Malo et quelques autres de Nantes,

sont seuls partis pour cette destimtion.

Heureusement d'autres expeditions se pre-

parent. Puissent-elles etre nombreuses
;

mais qu'on sache bien cependant qu'elles

ne peuvent etre lucratives qu'a la condi-

tion d'etre faites a\cc rapidite, car bientot

Pactivite des Anglais et le nombre de leurs

navires auront depouille cette ile de tous

ses produits. Moniteur Industriel.

^^ L'incendie des bureaux des Melan-

ges Religieux a retarde la sortie de la pre-

^>ente livraison*
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, Seer.

AVIS.
L'ASSEMBLfiE TRIMESTRIELLE

du Conseil des Directeurs de la So-

ciety d'Agriculture du Bas-Canada, aura
lieu dans cette Ville, aux Chambres de la
Society, YENDREDI le 22 Septeiubre, a
ONZE heures du matin.

Par ordre,

WJVL EVANS,
S, S. A, B. a

Montreal, 4 septembre 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE
DU COMTfi DE TERREBONNE.

AVIS est par le present donne que

I'Exhibition generale de la Societe

d'Ag-riculture du comte de Terrebonne
aura lieu au village de la paroisse de St.
Louis DE Terrebonne, JEUDI le 21 de
Septembre prochain a DIX heures A. M.

SMALLWOOD, M. D.

St. Martin, 23 aout 1848.
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ANNONCES,

L. P. BOIVIN,
Coin des Rues

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,

Vis-d-vis Pancien Palais de Justice,

Montreal.

OFFRE ses plus sinceres remerciments

a ses norpbreuses pratiques pour I'encouiage-

ment liberal qu'il en a regu, et pi'ofile de cette occa-

sion pour les informer qu'il a transporte son Maga-
sin a I'endroit ci-dessus, oii il espere rencontrer le

raeme encouragement dont on I'a honor ejusqu'a pre-

sent.

Son Assortiment de Bijouterie consists en
'

Montres en Or. en Argent, a Patentes et a Cylindie,

pour Dames et Messieurs,

Chaines de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
€lefs, Cachets, Rubans, Chaines courtes en Or et

Acier pour Montres.
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epinglettes de gout en grande vari^t^.

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes en Argent,
Ornements de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille. en Perle, en Email,
Boites a Cartes en Argent, en Nacre et en Ecaille,

Bourses en Sole, avec ornements en Acier,

Ridicules de Dames, en Acier,

Lunettes en Or, Argent, Acier et Ecaille,

Boites pour do de Fantaisie,

Pend4iles de diverses especes,

Coutellerie fine, etc., etc., etc.

AUSSI,

Lantcrnes pour passages, Traniparents pour chassis,

Miroirs assortis, Paniers fran^ais de Fantaisie, une
grande Tariete de Tapisserie, Parfumerie fran^aise et

anglaise, Cannes assorties, Chapelets, M^dailles et

Crucifix en argent et en metal, et une grande vari^te

d'objets dans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE,
-BT ES CHAMBRES DE LA SOCIE-

J^ TE et le BUREAU DU SECRE-
TAIRE sent mainteimut ouverts

cliez M. George Shepherd, Grenetier de
la Soci6te, No. 25, rue Notre-Dame vis-a-

vis dii Bureau du Couseil de Ville.

Heures de Bureau Dcpuis Dix jus-

qu'a Une lieure ; duraut cc temps le Se-
cretaire se tieiidra generalement au Bu-
reau.

Montreal, ler. juillet 1848.

MELANGES RELIGIEUX,

CE journal se publie le mardi et le ven-
DREDi ; il est Religieux, Politique,Com-

mercial et Litt^raire ; il contient toujours

les nouvelles les plus r^centes tant du Ca-
nada que des pays etrangers. C'est aussi

im journal d'annonces ; le taux de celles-

ci est le mdme que celui des'autres jour-

naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisses du Bas-
Canada, il doit done 6tre recherch6 pour
les annonces.— Le prix du journal est de
VIJ^GT CHELIJVS par annee, payable?
d'avance, frais de poste a part.—On.s'abon-
ne a

Montreal, chez MM. Fabre & Cie.

Quebec, chez M. D. Martineau, Ptre.

Trois-Rivieres, chez Val. Guillet, Ecr.
Ste. Anne Lapocatiere chez M. F. Pilote,

Ptre., au college.

Montreal, ler. mars 1848.

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
tidres.

Le prix de la souscription est par ann6e

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sent a part.

On ne s'abonne pas pour moins d'lm an.

La souscription doit §tre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
CINQ CHELINS, CO SCra UN CHELIN do pluS

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent dtre adressees

au *' Secretaire de la Societe d'Agricultu-

re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettres, etc.,des-

tinees au Journal Fran^ais d'Agriculture^

doivent etre adressees (franches de port),

a PEditeur du Journal d'Agriculture
(partic fran^aise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELAJ^GES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignoime et St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
Imrpimeur.
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Vol. 1. MONTREAL, OCTOBRE, 184.8. No. 10.

DE LA POM ME DE TERRE
PAR SAVOUREUX, H0RTICULTI5UR.

CHAPITRE VI.

Culture des Pommes de Terre

Dans les terrains froids et humides. (Torres

argileuses ou glaiseuses.)

Si la Pomrae de Terre reussit partout et

si presque tons les sols sont propres a sa

culture, neanmoins, en est-il qui reclament,
de la part du cultivateur, des soiiis plus

grands et des labours plus repetos : les sols

froids ou terres fortes sont de cc nombre

;

les semences des cereales que I'on confie

a leur sein donnent de mediocres produits,

si, prealablernent, on ne les a amendes et

fumes. Ce n'est qu'avec ces soins que,
dans des annees favorisees par des saisons

propices, on pent faire une abondante re-

colte (1).

II faut done commencor par donner dc
profonds labours, et les rcit6rer assez sou-

Vent, choisir toujours des moments ou la

s6cheresse les favorisera ; on rendra, par
ces labours r^petes, la terre plus j»errnea-

(1) " Mais tons les sols argileux ne pos-
" sedent pas an mdme degr6 les m^mes
" proprietes et les monies d6fliuts, parce
" que tons n'ont pas absolument la meme
" composition. Ainsi, il y a des terres
" dans lesquelles I'argile est associee a une
" plus ou moins grande proportion de sable,
** de calcaire ou d'oxide de for, qid neces-
" sairement modifient beaucoup leurs pro-
** prietes."

(Z)tt sol arable et de ses varUteSf

par J. GiRARDiw. Rouen, 1813.)

ble aux influences atmosphcriques et aux
rayons solaires.

II est utile qu'un sol de cette nature, quo
Pon destine k 6tre ensemenc6 de Porames
de Terre, soit cnti^rerncnt degage de I'liu-

midite qui pourrait, en faisaut pourrir les

semences, annuler la recolte. Je conseille
d'attendre, pour ces terres, jusqu'au 15 ou
fin mai, en juin mdme pour la plantation
des semences. A cette epoque^ le sol, qui
aura ete labo^r6 a plusieurs reprises, fum6
abondamment et amende, et qui aura regu
I'influence des premiers rayons solaires du
piiutemps, sera plus dispose a donner aux
8€imences qui lui seront conflees, les sues
nutritifs utiles a leur parfait developpe-
ment.
Ves octobre ou novembre, on commen-

cera les labours en enterrant une forte cou-
che de fumier neuf, qui aura le temps de-

se decomposer avant I'epoque des semis

:

la terre etant labour^e, on ne la hersera
pas ; on la laissera dans I'etat ou la cliar-

rfie I'aura mise. Dans cet etat, elle rece-

vm et s'impregnera plus facilement des
parties bienfaisantes de I'atmosphdre.

Ce n'est que dans le courant de fevrier

que I'on fera passer la herse dessus ; apres
quoi, si le temps le perniet, on I'amendera
soit en y deposant du sable de route ou de
C|!lui de la mer, si on est a portee de pou-
voir s'en procurer. A d6faut de Pun ou de
Pautre, on repandra dc la marne, de la

chaux, de la cendre ou des pl§itras de de-
molition : ces mati^res devront etre dans
un etat de division le plus convenable qu'il

sera possible
;
puis, un second labour sera

donne sans hcrsage. Ce n'est que vers la

fin du mois de mai qu'un dernier hersage
sera donne pour eg-aliscr le sol : on labou-

rera ensuitc pour la plantation.

J'ai cu tros-souv^ent Poccasion da faire

employer du sable de route pour Paxi^^n-

demeut dc ces terres et j'ai reconuu que
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c'etatt selon moi le meilleur des amende-
ments. II rend le sol plus poreiix, moins
compact, par consequent plus permeable
a Pair. II pent, 6tant bion amende, rece-

voir toutes especes de semences.

Dans un potager de terre froide oii, en

1845, les Pommes de Terre qui y furent

semees se gaterent, je recommandai de la-

bourer le sol avant I'hiver, le b^cliage ou

labour fut fait brut et resta dans cet etat

jusqu'au mois de mars, epoque a laquelle

ou ensevclit dans son sein une couche dc

famier consomme ; un second labour fut

donne comme le premier, et en mai 184-6,

avant d'operer le troisieme et dernier la-

bour, j'engageai de repandre sur le sol une
epaisseur de trois centimetres de sable de
route ; les Pommes de Terre qui y furent

plantees n'eprouverent aucun symptome
de maladie. II est vrai de dire que les ta-

bercules destines a y etre sem^s avaient
6te tries avcc soin. C'est done evidem-
ment a cet amendement et aux choix des
tubercules que I'on a du la non apparition

de la maladie qui I'annee precedente avait

sevi dans ce sol sur la culture qui y avait
ete faite.

On sait que les terres sont d'autant plus

froides et plus humides, qu'elles sont moins
cultivees, et que plus on les laboure, plus

on les ameublit
;
plus on les amende, plus

on les rend propres a une bonne culture.

.B9nc, ies sols argileux qui nous occupent
et qui retiennent si facilement dans leur

seiu une Immidite constante et nuisible,

doivent toujonrs etre constamment remues
et surtout amendes*
Les terres, dont la couleur locale est or-

dinairement foncee, sont de tons les sols

ceux qui retiennent le plus longtemps et le

niieux la clialeur qui les penetrent et sont
par consequent les plus favorables a la cul-

ture.

J'ai reconnu aussi que le sable de mer
possdde, outre ses proprietes d'amende-
ment, un principe fertilisant ; il absorbe
mieux, par sa couleur plus foncee, le calo-

rique dans le sol ou il se trouve place.

Dans les terrains argileux oii la culture
ne pent etre faite completement on ne doit

pas dedaigner d'y planter des Pommes de
Terre, car si ces derniercs y sont de me-
diocre qualite et ne peuvent servir a I'ali-

mentation des hommes, elles peuvent 6tre

une nourriture tr^s-convenable pour les
bestiaux.

Ln cultivant les sols argileux, par plan-
clie, ainsi qne je I'ai indique an Chapitre in,

on bonifie beaucoup p]us vite ces m^mes
sols.

Les terres argileuscs qui font la surface
d'une pente exposee au midi, sont tr^s-

favorables a la culture des Pommes de
Terre : les produits y sont de meilleure
qualite que dans ceux qui se trouvent dans
une meme situation, mais exposes au nord.
On ne peut, sans commettre une grande

faute, laisser en friche les nombreux ter-

rains qui sont en France, et que Ton ne
vent pas cultiver sous le pretexte vain
qu'ils sont d'une nature infertile. La scien-
ce agricole a fait un tel pas a notre 6poque,
qu'un pareil langage ne pourrait etre tenu
que par un ignorant ou un indifferent.

CHAPITRE VIL

Culture dans les terrains sablonneux.

C'est dans ces sortes de terres, que la

Pomme de Terre a paru jusqu'alors mieux
se convenir.

Les communes suivantcs qui avoisinent
la ville de Rouen, du c6t6 de I'ouest et du
sud, Sotteville, Saint-Etienne, Oissely Que-
villy, Petit et Grand- Couronne, sont celles

ou I'on recolte le plu? abondamme-nt des
Pommes de Ten-e ; dans ces sols sablon-
neux les produits y sont d'une qualite su-

perieure, principalement au Grand-Que-
villy. Petit et Grand-Couronne, oii ils sont

plus rechercbes ; en voici la cause : ces
trois communes, plus ecartees de la ville,

sont moins a mdme que lesautres d'y venir
chercher des fumiers ; les cultivateurs en
consequence de cela fument moins leurs

terres, et on attribue avec raison la supe-
riorite des produits su manque d'engrais.

(L'engrais abondant n'est done necessaire

a cette culture que pour faire produire en
plus grande quantite.) Ce sortes de terres

sont aussi plus faciles a cultiver et ne crai-

gnent reellement que les grandes seche-

resses, que I'on peut eviter, en employant
le paillage dans les annees defavorables
par les grandes chaleurg qui amenent I'ari-
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dit6 (1). L'ann^e 184G en a 6t6 ui) mal-

heurciix excmplc, puisque dans ccs cora-

minies on a perdu plus do la moiti6 do la

r^colte.

Si Von se p6n6trc Men do la nature des

sols qui nous occupeut, on les verra legers

et tres-poreux, conservunt pen rhumidit6,
pen prolbnds en terre vegetale, et pauvres
en principes nutritifs. Ce n'est que par

des recliaussages successifs que Ton pent
arriver a obtcnir une production tr^s-satis-

faisante ; le mode de buttage usite jusqu'i

present ne pouvait que lui etrc dcfavorable,
car on comprcndra trds-fucilement que des
plantes, exposecs dans un sol brulant, i

I'ardeur des rayons solaires, ont bcsoin plus

que d'autres d'avoir leurs racines prot6-

g6es, et qu'il n'en etait pas cdnsi, puisque,
par I'ancien procede, on laissait a decouvert
les racines qui, en deperissant,faisaicnt di-

minuer la production et empdcliaient la

plante d'airiver a un parfait d^veloppe-
nient. Je ne m'appesantirai pas sur les

causes depreciatrices de ce mode vicieux
qui doit se trouver combattu par les princi-

pes d'une bonne physiologic et par le sim-
ple bon sens de I'interet.

Le mode de buttage ou rechaussage que
j'ai indique est, je le repete, indispensable
dans ces sortes de sols, car il aura I'avan-
tage de faire produire en plus grande quan-
tite, en procurant aux racines des plantes
une plus abondante nourriture.

Ce genre de rechaussage so fera dans
ces sortes de terres a beaucoup moins de
frais que dans les terres fortes ; aussi, en
reconnaissant I'evidence des faits que j'a-

vance, on aura un grand avantage a suivre
mon precede qui assurera toujours par son
execution de plus grands avantages.

CIIAriTRE VIII.

De la deterioration des Pommet de Terre.

Je n'ai pas la pretention d'entrer dans
des details sur la d6terioration de la Pom-

(1) II est convenable de n'employer dans
ccs soites de sols que du fiimier bien con-

somme. Le fumier de vache serait pr6f6-

rable, il entretient dans la terre uno humi-
dite fertilisante.

me de Terre, autrcs quo ccux que la prati-

que et l'exp6ricncc m'ont fait observer
dans les divers sols ou je I'ai vuc cultivee.
Jo rcnvoic pour plus de details aux ouvra-
gcs qui traitent sp6cialernent I'objct qui
nous occupe (1).

L'ann6e qui vient de s'6couler, 1846, a
6te moins malhcureuse pour la recolte des
Pommes de Terre, que celle precedente,
ou plus do la moiti6 et m^mc les deux
tiers ont 6te attaqu6es.

Je vais, a I'appui de mon opinion, citer
plusicurs cas qui m'ont paru assoz con-
cluants pour qu'ils trouvent place ici.

Deux sols de dilTerentes natures, I'un
16g(^rement caillouteux, I'autre argileuxet
compact: dans ce dernier, I'humidite se
conserve longtemps ; en 1845, la deterio-
ration des tubercules y eut lieu comme
partout.

En 1846, la plantation des tubercules y
fnt faite avec des soins tout particuliers

;

aucun tubercule jiresentant la plus \hgCiQ
tache d'alt6ration ne fut plante 5 il en est

resulte que les produits sortis de ces tuber-
cules sains n'ont presente aucun sympt6-
me de la maladie de 1845. Dans le pre-
mier sol, la plantation a ete faite, aprcs ce
que j'a vais recommande, de retourner la

terre a plusieurs reprises pendant I'hiver
;

cettc terre avait ete fumee pour la recolte

precedente. Dans le second, aprds avoir
subi un lab«o,ur d'automne avec desengrais
neufs, c'est-a-dire avec du fumier sortant

d'ecurie, un labour a la b6che y fut donn6
grossierement, la terre ne fut seulement
que retourn^e, ainsi que je Piiidique au
Chitpitre in. En mars, on transporta, sur
ce terrain, du sable de route, qui av&itete
ramasse Pete precedent, que Pon etendit
environ de deux centimetres d'epaisseur.

On proceda ensuite a un second labour
qui fut fait comme le premier. Vers le 15
mars, on fit un troisieme labour pour rece-
voir des Pommes do Terre precoces, et
vers Ic 15 mai suivant, le restant du terrain

fat plante en Pommes de Terre tardives.

L'un et I'autre de ces sols sontbiena6rcs
j

aucun ombrage n'emp6che Pair d'y circu-

ler librement j les operations precitees que

(1) Sur la maladie des Pommes de Terre,

par JDecaisnef 1 vol. in-8o., et autres Ouvra-
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j 'avals conseille ont 6t6, comme on le voit,

couronnees par d'lieurenx resiiltats ; c'est

done a Pnitelligence des cnltivateurs de
com])renc!re que, pins ils labonreront leur

terre et raieux ils clioisiront lenrs semences,
moins ils anront a redonter I'effet de la de-

terioration qui s'est fait remarqucr dans les

terres oii ces soins n'ont pas ete donnes.

La deterioration des Pommes de Terre

n'est provenue, selon moi, que de I'etat

atinospherique qui a reagi generalement
pendant les annees- 1845 et 1846.

Je puis encore citer d'autres faits qui

viennent confirnier I'opinion que j"'emets.

J'ai vu Pan dernier, cliez un pepiniteris-

te des environs de Rouen, M. Joret ain^,

a Roumare, qui avait seme des Pommes de
Terre dans une piece de terre qui 6tait se-

paree d'une niasure plantee de pommiers
et poiriers a cidre, par une liaie de vives

plantes : sur douze rangees faites danscet-
te piece de terre, dans les quatre premie-
res qui etaient les plus proclies de cette

masure,les tubercules ont bien leve et ont

fourni de fortes plantes ; mais en aout, ces

quatre monies lignes ont ete frappees com-
me par la foudre, elles ont ete gatees au
point qu'il n'est reste rien, absolument rien

de la semence ; let} autres lignes, au con-

traire, ont beaucoup produit, surtout lessix

dernieres ; car les cinquieme et sixieme
lignes ont eprouve quelques avaries. Les
tubercules avaient ete bien choisis pour
faire cette plantation ; c'est .done a I'etat

humide de la terre, le long de cette haie,

qu'est due cette deterioration, puisque c'e-

tait la meme semence et le mdme travail

que I'on avait donne a cette culture.

L'annee 1845, comme on le sait, a ete

humide et froide ; elle fut tres-plnvieuse et

suivie d'un hiver qui ne contribua pas a

purger la terre ; il en resulta une fraicheur

glaciale qui s'impregnaplus profondement
dans son sein ; les tubercules furent plan-

tes en 1846, dans un sol froid et humide,
impregne de sues veneneux que les gelees

chassent ordinairement au-dehors quand
elles sontassez fortes pour penetrer, attein-

dre et dissoudre ces miasmes malfaisans.
L'hiver ne put operer ce bien-eire, puis-

qu'a i)eine s'il y eut quelques jours oii la

gelee se fit sensiblement sentir.

Les Pommes de Terre, comme on sait,

aiment les terres legeres et chaudes, celles

eu I'huriidite n'est pas stagnante ; le prin-

temps, I'ete et I'aittomne de 1845 fuient
done central res, par leur tenacite fraiche et
froide, a la prosperite de cette plante

; aus-
si, n'en n'^a-t-on qtie trop malheureuse-
ment eprouve les effets. Les tubercules
plantes au printemps de cette meme aunee
leverent comme d' habitude et vegeterent
d'une force extraordinaire jusqu'a la fin de
juin ; ee fut vers cette epoque que plusieurs
nuits froides et glaciales se suecederent,
vinrent suspendre et arreter cette Inxurian-
te vegetation ; ces rnemes plantes qui, na-
guere, annon^aient une vigoureuse sante,
iiirent frappees comme d'une apoplexie
foudroyante. Tout-a-coup elles languirent
se debiliterent par le manque de seve qui
la veille encore, circulait librement dans
tons leurs vaisseaux qui, ciemblables aux
vcines des animaux, servent aux memes
fonctions vitales dans les plantes •, ces der-

nieres n'ayant plus alors, jwur les empecher'
de succomber, qu'a puiser dans un cloaque
des sues cms et veneneux qui portent la

mort, plus on moins lentement, dans toutes

les parties, quand elles ne sent pas secou-
rues a temps, perirent bientot.—Voila pour
l'annee 1845.—Le printemps de 1846 n'a-

meiiora pas la situation des terres, puisque
l'hiver qui I'avait precede n'avait empor-
te avec lui aucune influence atmospheri-
que favorable pour les purger, la planta-

tion fut done aussi faite dans un terrain

malsaio, il etait impregne de matieres oir

substances pen propres a etre absorbees
par les vaisseaux spongieux do la solanee
qui nous occupe, cependant, les tubercules

produisirent des tiges dont Paccroissement
faisait esperer que la maladie de 1845 ne
se renouvellerait pas, quand, tout-a-coup,

I
est survenue une chaleur brulante et extra-

ordinaire qui, en pen de jours, a frappe et

petrifie la surface des sols, en a bouche les-

pores avec une telle intensite, qu'aucune
evaporation n'a pu se faire de son inte-

rieur, lualgre qu'il fut brulant a sa, super-

ficie : ce fut aussi pour cette plante un ar-

ret complet de vegetation, puisque I'ex-

tremite des branches surprises par la cha-
leur d'un soleil brulant, furent comme frap-

pees de la foudre, les vaisseaux resterent

engorges de liqaide sevreux qui ne put cir-

culer pour se rendre aux extremites. Ici ce
n'est pas par PefFet du froid, comme je Pai

dit precedemment, mais par la chaleur que
la vegetation de cette plante a ete arr^tee.-
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Ces dciix causes trc^s-diftercntcs, comme
on pent lo remarqucr, ont produit les ra6-

me effets.

Ces diverses observations pourraient ^tre

mieiix developpees j^ar dcs hoaimes plus

capables et mieiix exp6iimcnt6s que je ne
le snis ; mais dies sent appuy6cs sur des
prelives irrecusables qui me laij-scnt I'es-

poir que la plante qui nous occnpo n'est

pas, comme on Pa trop r6pet6, usee pour
nos cultures, a moins d'accidents contie
lesquels ne pent rien la prudence humaine.

C'est ici la place de signaler la mauvaise
habitude que Ton a, dans plusicurs locali-

t6s, de couper les tige.s des Pommcs de
Terre pour les donner en aliment aux ani-

maux, sans se rend re compte quo toutes

les parties d'une plante sent necessaires a

son existence, que les feuilles n'en sent pas
une simple parure, qu'elles sont es,s(?ntiel-

les a sa vegetation ; c'est par les feuilles,

organes de la transpiration et par I'ab.sorp-

tion des racines, que la vegetation se fait

et se raaintient, et c'est cette circulation

des feuilles aux racines, et reciproquement
des racines aux feuilles, qui produit I'en-

racinement de la plante, qui a besoin que
tous les agents qui participent a son accrois-

sement ne lui soient pas retranches
; au

contraire, il faut Paider en lui procnrant
de nouveaux moyens de developpement
pour qu'elle forme et mnltiplie ses tiiber-

cules ; c'est done a tort que I'on snpprime
les agents provocateurs qui aident si puis-

samment a son accroissement.

II existe un cas ou couper les tigos de
Pommes de Terre, c'est arreter la ganc^rd-

ne, c'est-a-dire leur deterioration epidemi-
que, qui finit par gagner les tubercules

j

c'est au moment oii I'on s'aper^oit qu'elle

sont frappees par un arr6t subit de vegeta-
tion, comme celui indique plus loin, que
cette suppression est indispensable et

qu'elle doit etre operee dans le plus bref
delai, sans quoi on risque de tout perdre,
plantes et racines ; un rotour inevitable de
la formation dcs produits s'ensiiivra, aussi-

tdt que Pequilibre sera retabll, par la nais-

sance de nouv^eaux bourgeons qu'elles au-
rout formccs, les plantes reprcndront unc
nouvelle vie qui aidera au developpement
de nouveaux organes de multiplication.

Je viens le rep^ter a la suite de ce pas-

sage : 6viter l'humidit6 stagnante dans les
terres, planter tard, c'est>a-dire, en mai et
iuin,dans les terrains susceptiblesde main-
tenir cette humid it6, donner de P6coule-
mcnt aux eaux conlcnues dans les sols, et
dc Pair pour qu'il oircule librement autour
dos plantes, ces moyens sont indiquos aux
cliapitrcs plantation et disposition des ter-

res. Vous 6vitez, ou du moins vous am6-
liorez la culture de la Pomme de Terre,
puisqu'une des causes principales est due a
la fra iclieur des tones.

Je dois encore citer qn'il a 6t6 remarque
que duns une pepinidre oii les deux tiers

des arbrcs avaient ete enlev6s ; pour tirer

nartic du terrain perdu, on avait plante des
Pommes de Terre qui ont et6 recueillies

saines ; c'est done a la succion de la frai-

cheur du terrain par les racines des arbrcs,
que cette can en a ete delaboree ; les

plantes n'en ont pas eu a subir les effets

niiisibles et ellesont produit des tubercules
sains.

On pourrait aussi, dans ces sortes de ter-

res, planter des soleils, tournesol {Heliaji'

thus annuus). Cette plante ornementale
dcs jardms reunit plusienrs qualii6s qui
peuvent m^me engager a lacultiver: tout

en asFainirisant les terres fraiches, elle pent
procurer des produits precieux. La. graine
qui vient abondamment, fournit une huiie
l)Oune a 6tre employee a la cuisine, c'est

de plus une bonne nourriture pour eugrais-
ser les volnillos ; les feuilles sont rechcr-
cliees pour la nourriture des bestiaux

;

on pent se servir dcs tiges ]"»our chauffer

les fours. II en existe plusienrs varietes.

Cello a grandes fleurs, la plus commune
que tout le monde connait, est celle que je

recommande ; elle s'eleve de 2 a 3 metres,
et m6me plus

;
par son elevation, elle n'era-

pecliorait pas Pair de circuler dans les Pom-
mes de Terre ; la grande masse de liquide

dont cette plante a besoin pour s'alimenter
est immense, et ne pent done que contri-

bucr a deux *»vantages : a procurer aux cul-

tivater.rs celui d'assainir les terres humi-
des en s'emparant de cette humidite pour
son developpement, et le produif que I'ou

jKHit tirer de toutes ses parties. L'expe-
ricnce faite par un botaliiste distingue qui
a ecrit sui la physiologic vegetale, m6rite
quo je la rapporte pour faire connaitre jus-*

qu'a quel point cette plante doit 6tre re-
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commandee (1). Sa graine est tr6s-com-

rnune ; on pent s'eii procurer partout et k

bon marclie.

Si la vegetation des Pommes de Terre

continue a prosjrerer an milieu des avan-

tages que liii procure cette annee les terres

assainies, sans qu'aucune catastrophe at-

mospherique vienne en arreter le cours, nul

doute que la maladie qui les a deteriorees

les deux annees precedentes etait due a des

influences atmospheriques desastreiises qui

pourraient 6tre comparees aux Epidemics

accidentellcs qui, regnant dans certaines

contrees, occasionnent des maladies qui eo-

trainent la mort de grand nombre de per-

sounes. Les craintes de degenerescence

v6getale que Ton a avancees, seraient done

r6duites a neant. Mais si, contrairement,

la maladie sevissait malgre les temps fa-

vorables, nul doute alors qu'il serait utile

d'employer la voie des semis pour regene-

rer une esp6ce de plantes si utile a I'eco-

nomib doraestiqwe ; nonobstaut, le conseil

des semis est toujours utile a suivre pour les

avantages qu'il procure, et que nous avons

d^duits au Chapitre iv des semis de Pommes
de Terre*

(1) Le 3 juillet 1824., Hales, botaniste

anglais, experimenta de. la maniere sui-

vante, sur un pot dans lequel etait plants

un soleil {Helianihus annuus)^ dont il desi-

rait connaitre la puissance de transpiration

et d*absorption : il couvrit d'abord le pot

d'une platine de plorab, qu'il cimenta de
maniere a empecher toute vaporisation.

Par un tube de verre qui traversait la pla-

que de plomb, Pair pouvait circuler assez

librement de dehors en dedans. Un autre

tube servait pour I'arrosement et etait re-

bouche de liege. II mit I'appareil ainsi

dispose dans une balance et trouva que la

transpiration avait ete jusqu'a 900 gram-
mes, pr6s d'un kilo, pendant douze heures
d'un jour fort sec et chaud, et que le terme
moyen 6tait de 600 grammes ; il deduisit
de ces experiences, comparees a celles de
Sanctorius sur la transpiration humaine,
que V Helianthus transpirait dix sept fois

plus que I'homme dans le m^me temps
donn6.

STIMULANTS-VfiG^TAUX.

PREMIERE SECTION.

Produit de la combustion des vegetaux.

DE LA SUIE.

lo. Ce stimulant est un produit char-
bonne, tres-divise, qui se degage lors de la

combustion des matieres organiques. IJ se

compose de toutes les substances enlevees
par Paction m^canique de la chaleur sous
forme de fumee.
MM. Payen et Boussingault out trouv6

dans la suie de bois 1,15 pour 100 de son
poids d'azote. Quoique cette mati^re soit

inalterable, pour ainsi dire, a Pair, il faut,

a cause de la solubilite des parties salines,

la conserver sous des hangars ou dans des
tonneaux fermes.

2o. La suie ne pent Mre appliqu^e qu'au
printemps. C'est a tort qu'on a avance
qn'il fallait Pemployer en automne. Lors-

qu'on la repand sur les cultures pendant
cette saison, ses parties solubles sent en-

trainees par les pluies, et alors ses efFets

sont presque nuls. On la repand done au
printemps, soit sur les c^reales d'automne,
soit sur les prairies naturelles on artificiel-

les. Pour la repandre uniformement, il

faut I'appliquer par un temps tres-calme,

mais qui presage de la pluie ; souvent on
ia melange, aprds avoir divise les parties

cristallisees agglomerees qui caracterisent

toujours une bonne suie, avec une fois sou

volume de terre fine et seche. Dans quel-

ques contrees, en France et en Ane:leterre,

on la mele, toujours en parties egales, avec
de la chaux en poudre. M. Boussingault

condamne cette pratique, et la regarde
comme plus nuisible qu'utile. II appuie

son opinion sur ce que la suie comporte des

sels a base d'ammoniaque. Jusqu'a ce

moment, les faits pratiques n'ont pas con-

firme cette th^orie. Nonobstant, la suie

est un stimulant tres-energique pour tons

les sols, surtout pour les terres crayeuses,

argilo-calcaires, silico-calcaires et calcai-

res-siliceuses.

3o. L'action de la suie est due, 6videm-
ment, aux sels solubles, ainsi qu'a la ma-
tiere extractive qu'elle contient j mais quel
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est 1g v6rit.ablc mode d'action do ces subs-

tances ? On ne pent encore que conjectu-

rer qu'elles agissent en se decomposant, et

que, dcs modifications qu'cllcs 6proLivont,

il resulte des produits plus assimilablcs.

Esporons quo bientot des observations et

des 6tudes plus suivics jetteront quelqucs

lumieres sur ceitc question encore peu ap-

profon die.

4o. La suie a une action puissante et

v6ritablement remarquable sur les c6rea-

les. Appliqu6e an printemps sur un fro-

ment d'automne qui manque de vigueur,

clle lui communique, sous I'influence de la

pluie et quelque temps apr^s qu'elle a ^t6

appliquee, une activite, une energie parfois

extraordinaircs. Sous son action, les feuil-

les prennent une coloration \ erte tres-fon-

c6e ou presque noire. En Flandre, on ap-

plique de preference la suie aux pepiniercs

de colzas repiques. Schwertz ra]ipoite di-

vers faits qui d^montrent que cette subs-

tance est pour le trefle un stimulant pre-

cieux. Cette matiere est aussi favorable

aux pmiries naturelles ; elle y detruit la

mousse et un grand nombre de plantes

nuisibles. Toutefois, pour que ses eifets

soient remarquables, il importe qu'elle soit

appliquee de tr^s-bonne heure an prin-

temps si le so] est leger et sec. En general,

la suie n'a d'action veritablement favora-

ble que lorsqu'elle agit sur des sols frais et

exempts d'humidite surabondante. Quand
on veut I'utiliser sur des prairies tres-hu-

mides, il faut prealablement desseclier le

gazon au moyen de rigoles d^assainisse-

ment. Dans le departement de I'Isere, on
I'applique sur les terrains marecageux et

les prairies qui souffrent d'un exces d'hu-

midite ; mais pour qu'elle produise tout son

cfiet, on a soin de la repandre par des

temps tr^s-secs. Dans le departement du
Nord, beaucoup de cultivateurs pensent
que les effets de la suie sont plus sensibles

sur les terrains sees que dans les sols argi-

leux ou humides, et ils ont reconnu qu'elle

n'active la vegetation qu'autant qu'elle

re9oit une pluie peu de temps apres avoir

et6 repandue. On a observe en Augleterre
que si on applique la suie trop tot au prin-

temps et qu'il y ait un retour de gelec, clle

percl une partie de sa force, et que, s'il sur-

vient une secheresse, une partie de I'effet

est nuile, et que les plantes faibles ont a

souffrir de ce fitim^lant, qui les nn^antit
au lieu de favoriser leur action vitale. On
emploie aussi cette substance en horticul-
ture lorsqu'on veut ranimer les arbrcs frui-

tiers dont la mort prochaine est annonc6e
par la coloration dcs feuiiles.

La suie est encore employee pour pre-
server les jeuncs plantes de I'attaque dcs
pucerons et autres insectes, II parait que
son odeur forte, qui est due a une huile es-
se ntiellc empyrcumatique, les ^loigne des
plantes ou les fait perir.

5o. La quantite de suie qu'on r^pand
par hectare varie selon le prix de cette ma-
tiere et la facility avoc laquclle on pent en
obtcnir. En Flandre, d'apr^s Schwertz,
on I'emploie sur les p6pinieres de colzas a
la dose de 80 paniers de 3^ litres ou 27
hcctol. 20 litres par hectare. Dans cette
contree la suie coute 1 fr. 70 c. les 100 ki-
log. Pres de Lille, on en r6pand jusqu'a
50 hectol. Dans les localites, en France,
ou la suie vaut de 2 a 3 fr. I'hectolitre, on
ne I'emploie qu'a la dose de 12 a 20 hec-
tolitres.

6o, L'action de la suie n'est pas trds-

longue. Appliqueo a une dose moyenne,
elle n'agit plus, pour ainsi dire, des la fin

de la seconde ann^e de son apj)lication,

Qiielquefois m^me ses efi'ets ne sont sensi-

bles que pendant I'annee dans laquelle elle

a ete appliquee, bien qu'elle ait ete r6-
panduo a egale dose. Cette variation de
duree d'action n'a pas encore ete ex});iqu6e.

II est a supposer que la nature de la suie,

la temperature, la nature et les proprietes

physiques du sol, doivent avoir une in-

fluence marquee sur cette anomalie.
(^ continuer.)

CULTURE DES PRAIRIES fiLEV^S

PAR M. DELEAU, JEUNE.

Les agriculteurs conseillent de couvrir

les gazons de fumiers et de terres vegeta-

les. Repandez sur 'la surface, disent-ils,

des cendres, de la suie, de la poulnee, etc.

Sans doute, voila de bons avis, si le prix

de ces substances n'etait pas si 61eve. Du
reste, les fumiers de ferme, qui sont moins
rares et plus a la port6e des cultivateurs,

ont le grand inconvenient do donnor de
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I'odeiir aux foiirrages ; les bestianx ae les

mangent qu'avec repugnance, et sur les

marches les acheteurs les refnscnt.

Je possedais dans ma ferme d'anciennes

marnidres comblees avec le temps par des

fenilles d'tirbres, par les racines de vege-
taux aquatiques qui se snperposent les

lines sur auties, et par les eaux pluviales

charg6es de terres qui s'amalgament avec
toutes ces substances. II s'y mele aussi

des debris d'animaux qui y naissent et

qui y meurent chaque ann ee. J'a i fait ex-

traire tons ces materiaux, dans lesquels

j'ai enfoui de norabreux chevaux tues sur

place. Six mois apres, le tout fut remue
et les OS separes Enfin, dans le mois de
mars, ce melange servit a terreauter mes
pr6s, qui produisirent beaucoup plus de
fourrage que les annees precedentes.

Jusque la je n'avals fait que la culture

ordinaire : je m'en trouvais bien ; les che-
vaux me revenaient a bas prix, je me pro-

curais facilement des terres friables et le-

geres, Mais bientot les obstacles apparu-
rent : mes terres devinrent rares, je dus les

aller chercher au loin. Sous le pr6texte de
I'OdejAT que repandaient mes cadavres, les

habitants du village me firent la guerre.
Voici alors ce que j'imaginai. Je suppose
un hectare de pre eleve, qui ne recoit que
les eaux pluviales, et parfois celles'qui de-
coulent des terres arables ou des chemins
vicinaux. Au mois de decembre, lorsque
la terre est imbibee d'eau, a I'aide de ia

charrue j'enleve perpendiculairement a la

pente de ce pre des bandes de g-azon de 18
a 22 centimetres de largeur et de 5 a 6

d'epaisseur : je forme ainsi des rigoles,

comme dans la pratique des irrigations per-
manentes. Je les multiplie toujours dans
le merae sens et a des distances plus ou
moins grandes,selon la qualite du pre,c-a-d.

selon qu'il a plus ou moins besoin d'en-
grais. Ces bandes cle terres sont decouples
a la bejche. J'en recueille ainsi de 15 a 25
tombereaux qui sont deposes par tas, a des
distances a peu pres egales ; ces tas doi-

vent etre plus forts dans les endroits les

moins productifs.

Ce premier travail, qui est peu couteux,
me donne deja une terre excellente conte-
nant beaucoup de racines qui la disposent

a s'imbiber, a s'echauffer et a se divisor
;

il ne lui manque que la presence de ma-

ti6rcs animalcs. Jusqu'a present, j'ai pu
me procurer des chevaux au prix de 3 a 4»

fr. piece. Tues et decoupes sur place, ils

sont reconverts, avant d'etre enfouis, de 8
a 15 kilog. de sulfate de fer ou de quelques
'^ncs de platre cuit. En quelques seraaines,
la fermentation s'etablit sans exbaler trop
d'odeur. Si uu jour je manque de chevaux,
j'aurai recours au jus de fumier, aux ma-
lieres fecales, aux animaux qui perissent
malheureusement trop soavent dans les

fermes, et a ceux que I'on detruit avec soin,
tels que les rats et les taupes. Les habi-
tants des c6tes du Nord peuvent facilement
avoir recours aux r^sidus des foies de mo-
rue dont on a extrait I'huile, et qui arrivent
toutes les annees de Terre-Neuve. lis ne
coutent, rendus dans les ports de la Breta-
gne, que 6 ou 10 fr. la tonne de 200 kilog.

Ces deux operations terminees, I'amas
de terre et I'enfouissage, on n'a, pendant
Phiver, qu'a surveiller les tranchees paral-
leles qui sillonnent le pre ; on y favorise
autant que possible le depot des terres

cliarri6es par les eaux que i'on recueille

pendant les pluies et la fonte des neiges.

On pourrait supposer qu'ayant d6gazonn6
une grande surface de mon pre, je ne de-
vrais recolter que peu de fourrages I'ann^o
suivante : P operation qui me reste a faire

au printemps, et qui complete mon nou-
veau systeme de culture, va repondre a
cctte objection.

Dans le courant du mois de mars, aprds
quelques jours de beau temps, je fais pas-

ser le rateau dans mes rigoles, j'y seme des
graines de graminees fourrageres que j'ai

eu soin de recolter a la derniere fenaison.

II est bien entendu que j'ai choisi celles

qui conviennent a la nature de ma terre
;

je varie les especes, et j'ai soin d'y joindro

quelques-unes de celles qui n'existent pas
naturellement sur le pre. Le semis etant

termine, mes gazons amonceles en autom-
ne sont remu6s, desosses et 6miettes le

mieux possible, puis etendus sur toute la

surface du pre. II ne reste plus alors, pour
terminer entierement I'operation, que le

hersage et le roulage. Ce dernier travail

s'opere a I'aide d'un rouleau en grds con-
duit par trois chevaux ; il passe et repas«e

surtout sur les rigoles ; et si I'hiver a ete

tr^s-humide, il les met au niveau du pr6,
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eondition avantagciise pour I'epoqne de la

lauchaison.

. Si Ton a bien comprls la description de

raon proc6de do culture des prairies clevees,

on pent faciloraent avec moi en deduire les

consequences suivantes

:

lo. Je recueille, pour ainsi diro sans

frais, la quantite de terrc necessaire a la

composition de mon engrais.

2o. -Mcs trancliecs faitcs a la charruc ar-

r6tent le trop brusque ecoulemcnt des eaux,

ct ellcs favorisent le depot des substances

fertilisantes qu'elles charrient.

3o. Par mes semis, je rcnouvelle snr

mon pre des graminees ou des legumineu-

ses qui avaient disparu ou qui ne s'y etaient

jamais fait voir. Ces plantes nouvclles

s'egrenent a la fenaison, et se propagcnt

des rigoles siir toute I'eteudue de la prai-

lie.

4o. Les mati^res animales enfouies dans

la terre develo])pent de I'ammoniaque, qui

decompose les sulfates de chaux et de fer

pour former un nouveau sel, le sulfate

d'aramoniaque. Ce dernier possede, com-
me on le sait, une grande puissance de fer-

tilisation.

5o. L'action du rouleau rechausse Phcr-

be, ecrase les mottes de terre, detruit les

taupinieres, et donne a la faux la facilite

de raser le terrain ; de la, soulagement dans

la fatigue du fauclieur, et augmentation
du produit, puisque I'lierbe est coupce le

plus pr(^s possible de terre.

60. Enfin, la depense etant pen conside-

rable, on pent renouveler I'operation tons

les deux ou trois ans.

Si I'on desire doter la France de che-

vaux de cavalerie, il faut entretenir en bon
6tat les prairies 61evees, en etablir sur les

terres arables qui ne sent pas de prtmidre
valeur : car c'est le seul moyen de recolter

des foins contenant, sous un petit volume,
un aliment substantiel et stimulant, quali-

t6s que donnent aux fourrages les plantes

odoriferantes qu'ils renferment. Avec les

pr6s bas, ies legumes et les prairies artifi-

cielles, on n'aura jamais que des chevaux
de trait ventrus et pen vifs.

PROGR A MME
D^un prix propose par la Societe nationnh et

ccntralc tPagriculture (frangaise) pour des

eapcn'eyices relatives d Vemploi du sel ordi-

noirc ((jliloriire de sodiiun) s&it comme

amendement des terres, soit dans son appli-

cation a Valimcntation des animaux domes-

iiqucs.

PREMltiRE PARTIE.

Emploi du sel dans Pamendement des terres.

Question proposecs.— " Le sel ordinaire

peut-il etre employe avantageusement,
avec ou sans le concours des engrais, sur
les terres ensemencees de plantes ceieales,

de plantes fourrageres ou autres, ainsi quo
dans les prairies artificielles 1"

Los resultats contradictoires obtenus jus-

qu'ici, dans I'emploi du sel comme amen-
dement, prouveut que les experiences n'ont

pas toujours tte faites dans les memos con-
ditions, et que la question est complexe.
Le but que I'on doit se proposer est de

determiner, a I'aide de methodes rigou-

renscs, les effets resultants de Paction dii

sel repandu sur de grandes surfaces ense-

mencees de plantes cereales ou autres, en
tenant compte de la nature du sol, de son
hydroscopicite et du climat.

Pour atteindre ce but, la Societe natio-

nale et centrale d'agriculture divise, com-
me il suit, la question principale.

Premiere question.— Quels sent les effets

produits par le sel, r^pandn en diverses

proportions, sur le developpement des ce-

reales, des plantes fourrageres et autres,

cultivees dans les etablissements agricoles

pendant les diverses phases de la vegeta-

tion ]

'JDeuxieme question. — Etablir, au moyen
de methodes rigoureuses, les differences

obtenues entre les produits en vert et en
grain :

lo. Dans les terres amend^es avec le

sel

;

2o. Dans les terres non amend^es avec
le sel

;

3o. Pans les terres amendees avec le

sel et avec le concours des engrais.

4o. Dans les terres non amendees avec
1g sel ct avec le concours des engrais.
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TroisUme question. — On devra s'assurer

si les foiirrages recoltes dans les terrains

sales sont plus reclierches du betail que
ceux qui sont naturelleraent sans sel.

Quatrieme question. — Cliaque experien-

ce devra etre faite sur une surface de 10

acres au moins, et r6petee pendant les an-

necs 1848, 1849 et 1850, afin d'avoir la

moyenne des resultats obtenus dans le cours

des trois ann6es.

Conditions. — Les concurrents feront

connaitre, d'avance, a la Societe nationalc

leur intention de concourir, en indiquant,

dans leur declaration, leur demeure et les

champs d'expeiimentation, afin qu'une
commission choisie dans son sein, on dans
la localite, lorsque I'eloisfnement de Paris

I'exigera, puisse se transporter sur les lieux,

poursuivre et verifier la serie des experien-

ces, la nature des terrains soumis ati sala-

ge, les especes de culture et les resultats

annonces.
Des echantillons des divers produits,

ainsi que des teires, avant et apres lesala-

ge dans le m^me lieu, jusqu'a la profon-

deur du labour, devront etre envoy6s a la

Societe nationale.

Deux prix. Tun de 3,000 fr., I'autre de

2,000 fr., seront decernes, dans la seance
publique de 1851, aux amateurs des expe-
riences les plus completes faites sur I'em-

ploi du sel comme amendement. D'apres
le programme precedent, la Society se le-

serve d'accorder des medailles aux person-

nes qui auront contribue, par des observa-

tions comparatives, a eclairer la question.

DEUXlilME PARTIE,

Emploi du sel dans la nourriture des animaux

domestiques,

Les questions que souleve Pemploi du
sel marin {chlorure de sodium) dans I'ali-

mentation du betail sont nombreuses.
Pour comprendre cette verite, il suffit de

se rappeler combien different entre elles

nos races d'aniraaux, et combien sont di-

ve rses les conditions dans lesquelles on les

entretient.

II convient de chercher a r6soudre plu-

sieurs de ces questions par des observa-

tions varices, recueillies dans la praticjue

de I'agriculture, plutot que par des expe-

riences dent tous les 616ments doivent ^tie
prepares et constates avec precision.

II est extremement difficile de determi-
ner, par wYi petit nombre d'experiences, le

degre d'utilite du sel donne, soit pour pre-
venir les maladies, soit comme moyen cu-
ratif. En etfet, les alterations des fourra-
ges, sources de beaucoup de maladies, va-
rient extremement ; et, d'un autre cote,
il est impossible de juger exactement de
I'etat de sante que 1' usage du sel conser-
vcrait ou rend rait aux animaux.
Des obstacles d'un autre genre se pre-

sentent quand on veut preciser I'effet de
cette substance sur la secr6tion de la laine
et sur celle du lait.

Une annee entiere serait necessaire pour
obtenir un re.=ultat .juant a la secretion de
la laine. Afin d'avoir une experience
simple, comme cela est desirable, il fau-
drait operer sur des animaux bien portants
et bien nourris. Or, il est raisonnable de
supposer que, dans ces conditions, le poids
de la laine lavee ne serait pas sensible-

ment different chez les moutons auxquels
on aurait donne du sel et cliez ceux qui
n'en auraient pas re9U ; de la, difficulte de
conclure sur I'activite de la secretion.

Dans I'appreciatiou de la quality de la

laine les difficultes ne serai ent pas moin-
dres

; il faudrait employer des experts, na-
turellemcnt disposes a baser leurs juge-
ments d'apres les caract^res qu'ils recher-
client davantage : I'lui pourrait preferer la

finesse et la douceur de la meclie, I'autre

la resistance ; des discussions sans fin pour-
raient s'elever sur la quantite envisagee k

difierents points de vue.
La. secretion du lait depend de tant de

causes physiques et physiologiques, pou-
vant agir d'un moment a I'autre, que des
experiences demanderaient une circons-

pection tres-grande, presque journali^re, et

des analyses frequemment repetees sur la

composition de ce liquide. Que de sources
d'erreurs dans de pareilles etudes.

Apres avoir indique, comme ne pouvant
etre experimentees. Paction du sel pour
prevenir ou guerir certaines maladies, son
influence sur la production du lait et de la

laine, la Societe d'agriculture appelle I'at-

tention des cultivateurs sur les moyens
d'apprecier I'eftet que pent produire le sel

dans la conservation des forces musculaires.
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raccroisscment des jeunesanimaux ct Tcn-

graissement des animaiix adultcs.

La Societ6 n'attache pas la ni6nic im-

portance k CCS trois genres d'essais.

Dans les premiers, on no conseille pas

I'emploi du djnamom^tre, instrument sou-

vent trompeur. Pour d6terminer ce que
vaut le sel donn6 aux b^tes de travail, on
ne propose qu'un moyen indirect : il con-

siste dans Pappreciation de I'amaigrisse-

mcnt plus ou moins marqu6 que la fatigue

occasionne cliez des animaux, les uns ne
rccevant pas de sel, les autres en recevant.

Cette maniere d'operer necessite une etu-

de prealal)le des animaux, la similitude

complete des lots mis en comparaison, une
memo nourriture, un m6me travail, enfin

des pesages reiteres des animaux avant,

pendant et aprds I'experience. C'est I'es-

sai sur lequel la Society compte le moins,

parce qu'il presente beaucoup de difficult6s

dans son application

Elle accorde un inter^t plus grand aux
experiences sur I'accroissement des jeunes
animaux. Get accroissement, tres-rapide

pendant Pallaitement, s'arr^te parfois an
moment du sevrage, pour reprendre ensuite
avec plus de lenteur, jusqu'a ce que les

animaux aient pris leur complet develop-
pement. On a tenu compte de ces faits

dans les articles du programme, en recom-
mandant de commencer les experiences
quelque temps apres le sevrage.
Des recherches sur Paction du sel dans

Pengraissement sont celles que la Societe
recommande surtout. Jl est plus facile

d'appareiller les lots, on pent abreger la

duree des essais ; enlin Pabatage des ani-
matix donne les moyens de constater leur
valeur.

Plusieurs caracteres doivent 6tre com-
muns a toutes ces epreuves : il est indis-

pensable qu'elles soient comparatives.
Apr^s avoir partage les animaux en plu-
sieurs lots egaux, il faut que Pun de ces
lots ne receive pas de sel.

II faut encore que tons les animaux
soient soumis au rneme regime, que la con-
sommation de chaque jour soil exactement
pesee, et que la quantite de boisson soit

aussi constatee.

Ces conditions excluent les essais sur les

animaux abandonn^s dans les paturages
;

c'est pendant la stubulation qu'il faut op6rer.

L'ofTet du sel sur les animaux qui patu-
rent dcmandc, pour 6trc 6tudi6, des obser-
vations nombreuses ct varices ; mais, in-

dependammcnt des experiences qu'elle
propose, la Societ6 accucillera avec recon-
naissance les observations pratiques de
tous genres qui lui seiaient adressees sur
Pemploi du sel.

Partant de ces considerations, la Society
adopte le programme suivant

:

Art. ler. Les experiences devront etrc
comparatives ; les animaux seront partages
en plusieurs lots, aussi egaux que possible,

sous le rapport du poids et de Page; les

animaux devront appartenir a la m^mc
race.

Art. 2. Au moment de commencer lea

epreuves, chaque lot sera pese avant le re-

pas du matin ; il sera de nouveau pese au
moins tous les huit jours dans les m^mes
conditions : le poids de chaque animal sera
inscrit sur un registre.

Art. 3. Un de ces lots, tir6 au sort, ne
recevra pas de sel ; Pautre lot en recevra.
Les quantit^s de sel consomme seront cha-
que jour inscritcs sur un registre. Dans le

cas ou pkisieurs lots recevraient du sel, on
tiendrait compte des quantites de sel con-
somme par chacun de ces lots.

Art. 4. Les aliments seront peses ; les

parties non consommees retirees du rate-

lier et de Pauge seront egalement pesees.
La quantite d'eau prise par chaque lot sera
constatee.

Art. 5. La liti^re se composcra de ma-
ti^res que les animaux ne pourront man-
ger (fougeres, bruy^res, fumiers pailleux
pris sous des animaux de la meme espece
que celle sur laquelle on experimentera).

Art. 6. II est a desirer que le regime
reste le m^me pendant I'experience, quant
a la nature et a la qualite des aliments.

Art. 7. Les rations seront assez abon-
dantes pour que chaque jour les animaux
ne consomment pas entierement la partie

de leur nourriture comprenant les fourra-

ges qu'ils recherchent le moins.

Art. 8. II faudra tenir compte de la na-
ture des terrains sur lesquels auront ete re-

cclt6s les fourrages employes. Des 6chan-
tillons desseches de ces fourrages seront

envoyes a la Soci6t6 naticnale et centrale

d'agriculture.
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Art. 9. Dans les essais suivis sur Ics

animaux a travail, chevaux, mulcts on

boiivfs, cliaque lot se composera de qiiatre

betes ail raoins, et I'experience durera au

moins deux aiiuees.

Art. 10. Les bMes qui, pendant une an-

n6e, auront regu dn sel, n'en recevront pas

I'annee suivante, et, reciproquement, celles

qui n'en auront pas consomme pendant ime
ann6e en recevront I'annee d'apres.

Art. IL Les animaux qui recevront du
sel seront atteles a cote de ceux qui n'en

recevront pas.

Art. 12. Dans les experiences faites sur

I'accroissement des jeunes animaux ou sur

i'engraissement des animaux adultes, clia-

que lot comprendra au moins trois betes

de i'espece bovine, dix de I'esp^ce ovine

et trois de I'esp^ce du pore.

Art. 13. Les essais sur les jeunes ani-

maux commenceront deux mois apres le

sevrage complet ; ils dnreront six mois pour

I'espece du pore, un an pour I'esp^ce du
mouton, dix-huit mois pour I'espdce du
ba3uf.

Art. 14. Les essais faits sur les animaux
soumis a I'engraissement dureront au moins
trois mois pour le pore, trois mois pour ]es

montons, quatre moi& pour les boeufs. Le
minimum de Page sera de dix-huit mois

pour les pores, de trois ans pour les mou-
tons, de cinq ans pour les boeufs.

Art. 15. Un mois avant de commencer
Pexperimentation, les concurrents averti-

ront la Societe d'agriculture ; ils lui feront

connaitre la serie d'epreuves qu'ils comp-
tent faire et comment ils se proposent

d'operer.

Art. 16. lis confieront leurs registres, et

ouvriront leurs etables a toute personne

deleguee par la Societe,

Art. 17. Cliaque animal recevra un nu-
m6ro d'ordre ; ce numero sera imprime,
avec un fer chaud, sur les cornes du bosuf

et sur le sabot du clieval, au moyen d'un
corps gras sur la toisoii du mouton. Les
moutons seront, en outre, marques par des
entailles pratiquees sur le bord des oreilles,

entailles qui, d'apres leurs positions, cor-

respondront a des nombres differents. Les
pores seront marques de ia meme maniere.

Art. 18. Un mois avant I'abatage des
animaux, les concurrents previendront de
cet abatage la Societe d'agriculture.

Art. 19. T.es concurrents constateront
le poids vif des animaux, et le rendement
de chacun d'eux en viaude, graisse, peau
et issues.

Deux prix. Pun de 3,000 fr. et Pautre de
2,000 fr., seront deccrnes, dans la seance
publique de 1850, aux amateurs des expe-
riences les plus completes faites d'apres les

bases du programme ci-dessus.

La Societe accordera des medailles aux
personnes qui auront contribue, par d'au-
tres observations, a eclairer les questions

relatives a Pemploi du sel dans Peconomic
des animaux.

ENGRAIS LIQUIDE PROVENANT DES £gOUTS

DES VILLES.

Nous avons repete bien souvent nos re-

clamations au sujet du gaspillage des ma-
tieres fertilisantes produites dans les villes.

Voici des faits qui valent mieux que tons

les raisoimements. A Manchester, une
societe de capitalistes a reuni dans de vas-

tes citernes les eaux des egouts et les liqui-

des fertilisants de toute espece que pent
fournir cette ville populeuse et industrieu-

se. Nous n'avons point sons les yeux d'ana-

lyse de ces eaux, nous ne poavons done ju-

ger de leur valeur au point de vue agrico-

le. Mais, ce que nous savons, ce qui vaut
pour nous une demonstration, c'est que,

depuis I'annee derniere, la compagnie des
engrais liquides de Manchester vend ses

engrais a un prix fort avantageux. Nous
n'admettons pas que les cultivateurs an-
glais, les plus eelaires de PEurope en tout

ce qui touclie leurs interets, payeraieut a

la compagnie de Manchester un engrais

liquide depourvu d'efficacite ; nous n'ad-

mettons pas d'avantage que dans le pays
qui a fait les plus remarquables applica-

tions de la cliimie a Pagriculture, des capi-

talistes auraient mis leur argent dans une
entreprise de cetie nature sans bien con-

naitre, par des analyses exactes, la valeur

de ce qu'ils veulent vendre. Done, a Man-
chester, le probleme est resolu ; les engrais

liquides produits dans la ville sent recueiU

lis et livres a Pagriculture et ceux qui les

vendent comme ceux qui les achetent y
trouvent leur compte. C'est dans ce sena

que ce probleme doit 6tre uu jour resolu
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dans toiito PEurope. Les bateaux qui ser-

Vent a la Compagnic pour la distribiitioli do

SOS engruis liquidcs, sont de vastes citernes

flottantesj munics d'ulic pompo fonlanto k

vapeur. Dcs tuyaux d'un grand dovclop-

pement permettent de iK)rter des deux co-

tes des canaux ct cours d'eaux navigables,

le liquide sur Ics champs et les prairies.

.Des ouvriers attaches a la compagnic en
font la distribution ; Ic sol est jalonne pour

rendre I'arrosage parfaitement uniforme.
L'engrais est r^pandu pur quand le temps
est humide et le sol mouille ; on I'etend

dans deux fois son volume d'cau quand la

terre est s^ehe. La dose est de 350 hecto-

litres par hectare , cette dose d'engrais re-

vient, sur le terrain, a 52 fr. environ.

Les demandes se multiplient. Les ci-

ternes de la compagnie seraient deja vides

sans les pluies du mois de mars ; la com-
pagnie est assuree de les vider en avril.

Un tel succ^s en dit plus que de longues

discussions. N'y aura-t-il done pas, parmi
ceux qui ont de I'argent en France, quel-

ques hommes assez intelligents pour orga-

niser dans les grandes villes de notre pays
une entreprise analogue a celle qui rend
de tels services a I'agriculture aux envi-

rons de Manchester ?

l'eNSEIGNEMENT 1>R0FESS10NNEL AGRICOLE

EN FRANCE.

M. Tourret, ministre de I'agriculture et

du commerce en France, vient de presen-

ter a I'Assemblee nationale, un projet

ayant pour but la creation d'une ^cole d'en-

seignement professionelle de I'agriculture.

M. Tourret,homme d'experience,comprend

en effet qu'en France, comme en Aliema-
gne et en Angleterre, s'il faut des savants

et des militaircs, il est necessaire d'y for-

mer de nombreux et excellents agriculteurs,

c'est le but du nouveau projet de la loi dont

voici I'analyse :

" L'enseignement professionnel, tel que
le projet de loi vent I'organiser, compren-
drait trois degr^s ; les fermes-ecoles, les

^coles regionales (c'est un barbarisme ne-

cessaire), et I'institut national agronomi-
que.

'* Dans chaque arrondissement de la

Franco il serait cree une ferme-^cole oii

seront re^us un certain nombre d'el^ves oit

apprentis de seize a dix-huit ans, fils do
cultivatears ou de manouvricrs, destines k

devenir ettX-mtjmes do pctits fermiers ou
metayers. L'Etat n'aura pas a achetcr de
terfes pour la fonction de ccs ^lablissemensj
il traitcra de gr6 k gr6 avec des propri6tai-

res exploitant par eux-m6mes, et ayant
d6ji prouv6 par des r^sultats qu'ils sont a

la hauteur de Icur mission, qui a special e-

ment pour but l'enseignement pratique, et

soumis de plus k des conditions, a des ga-
ranties qui seront d^terminees par la loi

ou par un rdgleraent d'administration pu-
blique. Pour donner a ces proprielaires

uli inter^t a traitor avec I'Etat, outre les

appointements (2,400 fr.) qtii leur seront
alloues comme directeurs, outre le travail

des eleves qui profitera a leurs terres, ils

recevront encore de I'Etat, et par chaque
61^ve 175 fr., destines a payer sea frais de
nourriture, de blanchissage, etc. De plus,

ils beneficieront encore du travail d'un
chef de pratique, d'un surveillant compta-
ble, d'un veterinaire et d'un jardinier pe-
pinieriste, attache a chaque etablissement

et paye par le Tresor public.

" Dans les fermes-ecoles, l'enseigne-

ment n'est pas seulement gratult pour les

eldves, puisque leurs depenses y sont aquit-

t6es par I'Etat ; mais encore a ceux qui s'y

distingueront par leur z^le et leur travail il

sera alloue des primes dont la plus elevee
sera 400 fr. Organisees sur ce plan, les

fermes-ecoles, pour un personnel moyeii de
trente-trois 616ves, ne devront pas couter

plus de 14,000 fr. au budget.

** Les fermes-ecoles sont destinies k
I'instructioH des agents immediats de la

culture et des travailleurs ruraiix. Au-
dessus d'elles viendront se placer les eco-

les regionales, c'est-a-dire correspondant

aux diverses regions entre lesquelles sc

partagent les cultures si multipliecs de la

France, ou les chefs d'exploitati^n vien-

dront s'iiistruire a la fois dans la theorie et

la pratique de I'agriculture, et sc familia-

riser avec les principes de I'admiiiistratioii

rurale. A I'^cole regionale seront annexees
en outre quelques industries agricoles spe-

ciales k la region, des sucrerics dans le

Nord, des distilleries dans I'Est, des ma-
gnaneries dans le Midi, etc., etc.

*' Ici l'enseignement ne sera plus exclci-
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sivement pratique, il s'occupcra aussi ne-

cessairement de theorie, d'essais, d'expe-

riences, toiites conditions qui en pouvant
oompromettre les resiiltats gen6raux de la

culture, rendent indispensable I'exploita-

tion par I'Etat. Le personnel des eleves,

fixe approximativement a soixante par eco-

le, se composera : 1 ^ de vingt boursiers

sortis par Ic coiicours des fermes-ecoles, et

2 ^ de quarante eleves admis aprds exa-

men et payant line pension annuelle de
700 fr. Avec un personnel de doiize pro-

fesseurs, comptables ou surveillants, et une
culture de 120 hectares, les depenses d'une
ecole regionale s'eleveraient a environ

137,000 fr., qui, diminues de 95,000 fr.,

pioduits de la culture et de la pension des
elev^es payants, ne laisseraient a la charge
de I'Etat qu'une sommes de 44,000 fr.

" Vingt ecoles regionales sembleraient
snffire, dans le projet du ministre, aux exi-

gences de la situation presente*

" Enfin au-dessus de ces etablissements
divers s'eleve Pinstitut agronomique, clef

de voute, couronncment de tout le systeme
destine a fournir des professeurs anx ecoles

regionales, des inspecteurs a I'agriculture,

des pepinieres et des haras d'acclimatition

pour les especes etrangeres de plantes et

d'animaux.
" Le nombre des eleves admis a suivre

les travaux de Pinstitut agronomique n'est

pas limite an projet ; mais ils ne seraient

admissibles qu'apres un concours. Vingt
61eves, les premiers des ecoles, regionales

receviaient des bourses de 1,200 fr. a Pins-

titut agronomique ; mais comme il n'y au-
rait pas d'el^ves internes dans cet etablis-

sement, le traitement leur serait verse en
especes.

" Un etablissement aux travaux duquel
on veut faire concourir les hommes les plus

distingues du monde savant ne saurait etre

sitae loin de la capitale. Le ministre pro-

pose de lui donner pour demeure Penclos
connu a Versailles sous le nom de Potager
du Roi, et qui prescnte en cffet, grace au
voisinage des p6pinieres de Trianon et de
Saint-Antoine, des formes qui dependaient
autrefois de la liste civile, du haras de
Versailles, etc., tons les moyens et toutes

les ressources desirables pour faire a peu
de frais de Pinstitut agronomique uu eta-

blissement unique au monde.

*' Tel est I'ensemble des institutions sur

lesquelles le ministre propose de fonder
I'enseignement agricole en France."

NOTICE SUR LE MAYUA DES PfiRUVIENS

(Tropoeolum tuberosum),

Plante alimentaire d tubercules feculifSres ;

Par M. Ch. Morren.

La capucine tubereuse (Tropceolum tube-
rosum), decrite par Ruiz et Pavon dans la
Flore peruvienne, croit, suivant M. Kuntz,
spontanement, et est cultivee pour la nour-
riture des populations dans les parties des
Andes de Popayan, surtout pr^s du bourg de
Surace, a une altitude de 1,350 toises. On
ne sait pas si elle est annuelle ; elle fleurit

dans sa patrie au mois d'octobre. Les Pe-
ruviens en mangent les tubercules comme
nous mangeons les pommes de terre, et
Pappellent Mayua ; et nous proposons pour
la vulgariser, le nom de Mastouche tube-

reuse.

La Mastouche tubereuse, apportee di-

rectement du Perou, fut introduite en Eu-
rope par PAngleterre en 1828, et cultivee,
ainsi qu'elle Pest encore aujourd'hui, com-
me plante d'agrement. On a reconnu
qu'elle etait vivace, au lieu d'etre annuel-
le ; mais sous nos latitudes, les tubercules
conservateurs geleraisnt, de sorte que,
sous ce point de vue encore, elle est de
meme nature que la pomme de terre.

Habitant la campagne de 1838 a 1840,
je I'ai cultivee en Belgique, avec Pinten-
tion de I'essayer comme plante alimentai-
re ; mais, jusqu'a Pepoque de la maladie
des pommes de terre, nul ne devait avoir
souci de s'occuper d'un tubercule nouveau.
Depuis 1845, la question a pris une impor-
tance toute nouvelle, et aujourd'hui un tu-

bercule quelconque ne doit plus ecliapper

a un examen consciencieux.

II est vrai que, au mois d'avril 1845, M.
Neumann, jardinier en chef des serres au
Jardin des Plantes de Paris, s'est occupe des
tubercules du Mayua, mais sous un singu-
lier point de vue. II essaya de les mariner
au vinaigre comme des cornichons, et il

n'en fut pas satisfait. Un anonyrae a cu
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ert mfimo temps la m6mc icI6c, et aprtis iine

marinade do trois moi.s suns assn isoimcmeiit

il troiiva que c^s tnberciiles vahiicnt micux
que Ics coruiclums, qu'ils otaicnt plus agr6-

ables au goiit et quo Ic vinaigre avait ac-

quis par eux un parfum convenable pour

sjcrvir dans les sauces et dans Ics saladcs.

Mais la destin6e du Mayiia vise plus

haut et plus loin. Deji M. Du Trieu de

Terdouck avait vu dans la Mastouclie tu-

bereuse une plantc d'avenir, et avait ob-

tenu dans ses cultures un veritable succes

avec cette ]ilante, et le gouvernement bei-

ge a engage les cultivateurs a en essayer

la culture.

La Mastouclie tubereuse produit a ses

racines de vrais tubercules, branches rac-

courcies, bouffies et pleines de fecule, ab-

solument constitues comme ceux de la

pomme de terre. On a deja obtenu jusqu'a

quinze de ces tubercules par plantes : mais

la forme de ces tubercules parait varier

avec ie terrain.

On sait que la pomme de terre a produit

d'innombrables varietes. C'est le sort de

toute plante expa'triee. Mais, depuis dix

seulement qu'on cultive la Mayua, elle n'a

produit que des varietes peu nombreuses

;

mais, tellcs qu'elles sent, elles doivent en-

gager a de nouvellcs experiences, car deja

les deux formes principales de nos pommes
de terres s'y retrouvent, les longues et les

rondes.

Ces tubercules sent tons jaunes, avec
flammes d'un rouge ecarlate, irradiant de
chaque ceil, et ces flammes passent a I'etat

de macules et de pointille rouge-pourpre

ou ecarlate. Dans la variety de Greifs-

wald, las taches sent lineaires et plutot ro-

ses que rouges, interrompues et pressees.

La profondeur des yeux (bourgeons) et

lajsaillie de leur base seront peut-6tre des

obstacles a I'usage culinaire de ces tuber-

cules, mais la peau est trds-fine, et on pent
faire bouillir avec la pelure ; d'ailleurs la

culture a produit la pomme de terre ana-
nas, dont les yeux sent profond^ment pla-

ces et plus dilflciles a peler, et il y a une
variete de pomme de terre appelee mille-

yeux, tandis que la pomme do terre ronde
de HoUande n'a presque pas d'yeux.

La feciile de la Mastouclie tubereuse est

obtuse, nyant un disque cystoblasti-

quc tr^s-grand et des strics d'accroisse-

meut fines, nombreuses, mais prononc6es.

D'apres un examen approfondi que j'cn

ai fait, le tubercule do la Mayua est orga-

nis6 comme le tubercule aJimentaire le

mionx conditionn6, et c'est ce qui m'a de-

termin6 k en faire faire I'essai comme subs-

tance alimentaire.

Quand on frotte les tubercules ext6rieu-

rement, I'organe d'ol faction accuse un aro-

me agr^able, quclque chose do delicat et

de parfume. II n'y a aucune odeur ter-

reuse comme la pomme de terre.

Coupe cru, le tubercule exhale un deli-

cieux parfum oriental mele a quelque cho-

se de subacide et de prononce ; rien ne re-

pousse, tout an contraire attire les sens vers

ce tubercule.

Mange cru, la chair produit d'abord une
saveur grasse, onctucuse, coulante, mais
qui est de coiirte duree, car tout a coup sur-

vient un gout piquant, poivre, qui excite

la langue, dans le genre du gingembre, et

apres ce gout poivr6 disparait pour laisser

dans la bouchc une fraicheur agreable et

un cffct parfume qui plait.

De la, j'ai conclu qu'il fallait manger le

tubercule de Mayua coupe en tranches sur

la salade avec les viandes, et je me suis

tres-bien trouve de cet usage. II y a dans
ce gout piquant quelque chose d'analogue

avec ce que nous offrent les fruits de la ca-

pucine ordinaire, fruit que les Anglais font

entrer dans les preparations qu'ils nom-
meiit pickles,

J'ai fait alors bouillir les tubercules de
Mayua comme des pommes de terre ; seu-

lement, avec une quantite de sel un peu
plus considerable, et la chose qui m'a fmp-

p6 le plus, c'est que le gout piquant et par-

fnm6 avait disparu completement ; il s'e-

tait fait une modification chimique tres-re-

marquable. Le tubercule cuit etait fecu-

lent, gras, onctueux, et avait le gout d'une

bonne pomme de terre bleue, ou mieux,
ressemblait a celui des pommes de terre

jaunes des Cordilleres, c'cst-a-dire cju'il se

rapprochait du gout du jaunc d'ocuf dur.

Je crois done que, sous tons les rapports,

le Mayua pent devenir une plante culinai-

re ;
I'important est de perseverer et de va-

rier les plantations dans beaucoup d'en-

droits differents, sur des terrains divers et

pendant plusieurs annees.
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Cette plante se ciiltive comtite la pom-
me de terre. II faiit la butter ; on pent on

non la laisser grimper siir iin tuteur, oil la

laisser couvrir le sol. Je prefei'e Ini donnei*

iin tiiteuf, parce qn'elle devieiit plus liixu-

rieiise et plus forte. II fiiut la planter an
printemps, apres les gelees ; les tuberciiles

sont mures en octobre : ils se forment tard.

Le Mayua, introduit seulement en Eiiro-

^ pe depuis 1828, n'a encore ni ennemis, ni

^ maladies ; les fl6aux n'attaquent que les

f

'

vieilles cultures trop etendues, c'est luie

loi provident ielle que I'liistoire des plantes

utiles prouve surabondamment. Les capu-

cines n'ont k redouter que des chenilles dcs

papillons blancs (pierides) qui mangeut

leurs feuilles et celles des choux et des crn-

ciferes, mais on connait les moyens d'em-
pecher les mdres de ces chenilles de depo-

ser leur progeniture sitr les plantes. On
chasse les moineaux avec des mannequins

;

on chasse les papillons avec des coqiiilles

d'oBufs de poule placees sur des bring de

bois ou des branches de haie autoiir des Cul-

tures. Ce fait est demontre par I'experien-

ce, et il est constate par un long usage dans
line bonne partie de la province de Liege.
On pent multiplier les plantes par la di-

vision des tuberciiles en autant de parties

qii'il y a d'yeux, et, de plus, on pent faire

reprendre la plante en vegetation de boii-

ture de branches. La capucine tubereuse
est aussi facile a propager que la pomnie
de terre.

RflCOLTES.
Le Transcript ^e Montreal du 16 septem-

bre contenait Particle suivant

:

" Nous regrettons d'apprendre que Pon

continue a se plaindre de plus en plus du

manque general des recoltes de patates et

de bl6 ; c'est ce qui nous fait croire que la

recolte dans le Bas-Canada ne sera pas

aussi abondante qii'on se Pimaginait. Nous

entendons parler, dans les townships de

Pest et dans les comtes sur POttawa, de

vastes champs de ble qui sont enti^remeiit

perdus, grace de la rouille ; dans certains

endroits, on ne prend pas meme la peine

de couper le grain, tant il est mauvais.

" Les patates continuent a etre attaquees

de la maladie dans bien des localites
; dansj

d'autres, on nous dit que la qualite des pa-

tates est bonne, et que la recolte en est

abondante.

" L'instabiiite toiite r^cente, qui s'est

fait remarqueir suf les marches anglais, fait

voir qu*on commence a etre generalement

alarme ; mais il est difficile de se fier aiix

rapports que Pon met en circulation, et qui

si souvent emanent de speculateurs inte^

resses. Nous esperons encore d'apprendre

que les recoltes seroiit ordinaires en qua*

lite et en quantite, tant en Angleterre

qu'en Irlande (1). Et si c'etait la le cas,

la tache du gouvernement sera compamti-
vement aisee. Donnez du pain an paiivre

et il entendra raison
;
qu'il sente toiites leg

horreurs de la faim, et il devient d'abord

mecontent, puis turbulent, et enfin il se re-

belle. A part des plus pauvres, il y a beau-

coup de souffrances dans les classes moyen-
nes, souffrances qui s'aggraveront, si reel-

lement la nouvelle de la perte de quelques-

unes des recoltes qui se coiisomment dans

le pays vient a se confirmer ; et malgr6 les

desirs de nos speculateurs d'avoir de hauts

prix, nous esperons encore d'apprendre que

la baisse des c6r6ales continue, et que les

recoltes out pii etre serrees en bon etat."

o ^

Mardi (19 septembre) a eii lieu sur la

place Vigor de cette ville Pexhibition d'ani-

maiix pour le comte de Montreal. Cette

exhibition etait superieure aux pr6ceden-

tes, et marque chez nos cultivateurs des

progres sensibles. S. E. lord Elgin a ho-

nore Pexhibition de sa presence et a con-

verse longtemps avec le president de la so-

ciete, M. Hayes. Son Excellence s'est

montree satisfaite de Pexliibition,surtout en
ce qui regarde la race bovine. Le fameiix

bosiifde M.Hayes a encore remport^ le prix

et il le merite ; car c'est la un animal fort

remarquable. En somme, il y a ameliora-

tion cette annee ; esperons que ce change-

ment se fera sentir de plus en plus, et que
nos agriculteurs sauront comprendre toiite

Putilite de semblables exhibitions.

—

Mel.
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MONTREAL, OCTOBRE, 1848.

OU EN EST NOTRE JOURNAL.

II y a maintenant dix mois que la Soci-

6t6 d'Agriculture dii Bas-Canada a com-

A nienc6 la publication du Journal d'^Agricul-

l ture, Des son d6but, ellc a montre qu^'el-

le voulait travailler franchcment et acti-

vement a I'avancement do I'agriculture

parmi nous, et c'est pour cela qu'elle a

fondd le journal fran^ais dont nous publi-

ons aujourd'hui la dixiemo livraison, et le

;

journal anglais qui en est aussi i son dixid-

me num6ro. La nouvelle de cette publi-

cation a excite I'enthousiasma d'un certain

nombre de nos compatriotes, qui ont forte-

ment applaudi a la determination de la So-

ciety, et lui ont promis le succes dans ses

efforts. Le journal a paru ct il s'est soute-

nu jusqu'a present ; mais sans de prompts

secours et un encouragement tres-grand de

la part du public et surtout de nos abonn6s,

nous ne saurions lui promettre une longue

existence. C'est un fait que le journal an-

glais a au-dela de huit cents souscripteurs,

et que le journal fran^ais en a plus de deux

mille trois cents ! On va nous dire que c'est

la un bel encouragement, et le plus beau

que jamais entreprise de ce genre n'a

pu obtenir parmi nous en si peu de temps.

Nous r6pondoiis que, si I'on n'envisage que

le nombre des abomies, on a raison de le

regardcr commc le t6moignage d'an en-

couragement assez remarqua])lc. Maislors-

que, comme nous, on regarde au montant

des d6penscs qu'encourt la Soci6te pour

soutenir ccs deux journaux, ct que de I'au-

tre on contemple le montant de la recettc,

il y a vraimcnt de quoi d6couragcr. Nous
no Savons pas au juste quel est le nombre
d'abonn^s qui ont pay6 pour le journal

anglais ; mais ce que nous savons fort bien,

c'est que, sur les deux mille trois cents

abonn6s du journal fran^ais, & peine six

cents ont pay6 leur abonnement

!

D'ordinaire, les journalistes n'ont pas

coutume de faire connattre aussi clairo-

ment leurs infortunes ; ils n'6talent pas les

haillons de leur misdre, lorsqu'iJs y sent

reduits. Mais dans une affaire commo
celle-ci, il ne faut pas se servir de demies

mesures. Nous entendons exposer le tout

au public, nous voulons qu'il soit pr6venu

de I'etat financier de ce journal, et qu'il

appr^nne de nous quel encouragement il

donne a des journanx d'agriculture. Ces
publications ne sont pas des CBuvres de spe-

culation ; cinq cbelins pour un volume dc

384 pages in-8 ^
, il nous semble que cc

n'est pas un [^pt exorbitant ! ! Ces publi-

cations sont done toutes d Pavantage du
pays, et ne rapportent aucuns profits i ceux

qui leur ont donn6 I'existence. C'est done

pour eux un nouveau motif de confiance

de venir devant le public exposer leur si-

tuation, et lui demander ce qu'ils ont d

faire.

L'agriculture, personnc ne pent le nier,

c'est la ressource de notrc pays. La est

notre richesse, Id est notre force, Id sont

toutes nos rcssources. L'agriculture est

I'occupation de la masse de nos populations,

c'est d clle quelles s'adonnent, c'est d'ellc

qu'elles attendent tout ce qui est necessai-

re d leur vie materielle. La necessite de

I'cclaircr et de procurer son avancement

ne pent done pas 6tre contest^e. Car celui

qui pretendrait vouloir laisser lo cultiva-

teur sans moyens de s'instruire sur ce qui

regarde sa profession et son 6tat de vie, cet

homme-la scrait le plus aveugle, ou le plus

L
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m^chant des citoyens. Ainsi doac^puisqii'il

faiit que Pagricultiire ne demeur^ pas sta-

tionnaire, puisqu'il faut qu'elle soit eclai-

r«^ ct qu'cUe progresse avec les si^cles, on

doit de toute n6cessit6 adoj)ter les mcsures

propres a procurer ce but si desirable. Or,

il est adjnis par tout le raonde qu'un des

inoyens les plus puissants et les plus cffica-

ces d'y parvenir, c'est la publication des

journaux d'agriculture. Que faut-il done

conclure ? C'est qu'on doit 6tablir de ces

journaux, et qu'une fois ^tablig, on doit les

soutenir.

En Canada, avouons-le, I'agriculture ^

6t6 trop longtenijis negligee. Quelqu'en

aient 6t6 les motifs, disons hautement qu'il

est temps au moins a I'heuro qu'il est de se

montrer un pen moins indifl'erents sur ce

chapitre, qu'il nous faut secouer notre

apathie ct montrer que nons savons nous

rendrq a Pcvidunce. Nous comprenons en

eflet qu'une des plus grandes ressourccs

sans contrcdit de notre beau et fertile pays,

c'est I'agriculture. Nous comprenons en-

core que les temps anienent des change-

ments dans tout ce qui est terrcstre, et que

par conse(iuent ragricultLirc doit passer

]>ar la meme loi. Nous comprenons enfin

que, puisqu'il en est ainsi, demeurer sta-

tionnaires, nous roidir centre le coura des

temps ct fermer les yeux a la lumi^re, c'est

se montrer peu intelli gents, peu liommes.

Tout nous dit done qu'il nous faut marcher,

qu'il faut c^deraux temps et recevoir com-

Biunication des connaissances nouvclles.

Ainsi I'agriculture doit s'ameliorer comme
tout le reste ; elle ne pent rctrograder dans

un pays qui, comme le notre, ne fait que

comracncer,. et qui a un si bel avenir de-

vant lui ; elle ne pent demeurer statiun-

nairc, autrement elle se fait d^passer de

tons cotes, et maliieur a elle si elle no suit

pas le torrent. II lui faut done marclier de

grc ou de force. Mais quel moyen em-
ployer pour donncr a l'agricultei<r cctte

connaissance des pregr-^s et cctte 6diication

continuelle qu'il doit recevoir 1 C'est, com-

me nous I'avons dit, sp6cialemcnt par les

journaux d'agriculture. Nous avons la

chance d'en poss6der deux, un en frangais

et I'autre en anglais. Toui deux ont re^u

I'approbation g6n6rale, et ont 6t6 salues de

braves unanimes. Reste a savoir si ce qui

etait bon il y a dix mois, Test encore k

I'heure qu'il est. Que nos compatriotes

nous r6pondent. Le sort do ces deux jour-

naux est entre leurs mains ; c'est k eux i

prononcer leur arr^t de vie ou de mort.

S'ils continuent k ne les encourager que

\mr leurs vivats et leurs applaudissements,

c'est un arret de mort ; les deux journaux

tombent, et Dieu sait quand nous en au-

reus d'autres. Si aux applaudissements ils

joigneut leurs contributions et qu'ils agis-

sent comme doivent agir tons ceux qui

veulent encourager, c'est un arr^t de vie
;

les journaux se soutiendront encore, et ila

pourront attendre des temps meilleura pour

prendre des accroissements. Dans le pre-

mier cas,la disparition des deux journaux,ou

de i'un ou de I'autre, indiqucra cliez nos

populations de I'apathie, un esprit station-

naire, ct, nous le disons a regret, une igno-

rance encore bien grande. Dans le second

cas, les journaux seront un monument du

bon sens et de I'intelligence de notre peu-

ple, et un t^moignagc continuel de son de-

sir de progresser, et de se faire riche et

heureux. Que nos compatriotes choisissent,

le temps en est venu, nous attendons leur

decision.

Exhibition.— L'exhibition agricole dc
la Societe d'Agriculture No. 1. du conite

de Sherbrooke, nous dit la Gazette de SAcr-

brooke, s'est tcnue a Lennoxville. Lesbes-
tiaux 6taient en petit Jiombre ; les chevaux
assez nombreux, ct de bons jugcs en cctte

matierc ajoutent que jamais ils n'ont vn
dans le comte une aussi bolle collection d(

chevaux.



www.manaraa.com

J O U Fw N A 1. D ' A G li I C U L T U 11 i: m

tlEMARQUES SUR LES IJKUX DERNIBRS MOIS

ET POUR LE PROCHAIN.

Lo mois d'aout a 6t6 cctto ann6c assez

favorable a ragriculturc. Eu general le

temps s'y est coiuport6 de toUc sorte q.^e

les travaux des champs out pu sc fairc aVec

facilite et avantage. Voila aussi pourquoi

;

la r^colte promettait bcaiicoii^) d la fin du
j

mois. Oil 80 disait do toiitos parts quo la

r6coltc allait dtre des j[>lus abondantcs, c[ue

jamais on n'anrait eu pareille annee. Mais

le mois dc scptembre a commence, ct les

plaintes ont fait do m^me. De toutes parts,

depuis les parties les plus 61oignees du

Haut-Cahada jusque sur les rives lointai-

nes du Saguenay, on n'entendait qu'un

cri, c'etait la nouvellc de la maladie des

patates ou pommes de terrc. Cette mala-

die est comme le cholera. Bien des gens

ont enseign6 des moyens et dc nombreux

nioyens de s'en preserver ; aucun n'a en-

core pu reussir. Cost un fleau qu'il parait

6tre impossible aux forces humaines d'ar-

rdter j c'est une calamite qui vieat de trop

haut, et dont i'homme n'a pu encore se

preserver. Esperons cependant que grace

aux experiences et aux recherches cons-

tantes des cultivate urs instruits, le temps

n'est pas "^loigne cu I'homme des champs

pourra nentraliser completement les eflfets

de cette maladie terrible, qui vient de faire

subir a I'agricultuic du Canada des pcrtes

immenses. II faut en efiet I'avoucr, la r^-

colte de patates a a peu prds completement

manque parmi nous. On a memo ajoute

que la mouche avait dc nouveau attaque

le ble et que celui-ci allait aussi 6tre perdu.

Mais grace a Dieu, il n'en est pas ainsi.

Bien que ce grain pr6cieux ait 6t6 detruit

en quclqucs endroits, nous croyons pouvoij-

dire sans exag^ration quo la r6colte en est

bonne. II est bien vrai que Ton dit que

le grain en general est pcu abondant,tandis

quo la paillo est tr^s-longue. N6aumoins

si nous on croyonis des cultivate urs d«:^ dif-

f6rentcs parties da district de Qu(;bcc ct do

presqno tous les grands comt6s du dis-

trict do Montreal, le grain ct la paillc sont

beaux et abend ants. — Nous disions tout d

I'heure que lo bl6 avait manqu6 dans qucl-

qucs endroits ; c'est ainsi que I'on nous

rapporte qu'a Laprairie un cultivateur a
battu cent gerbes pour avoir guatre raiuots

de bl6. C?^Gst la une exception, et voila

tout. Quant aux pois, les pluies du mois

de septembre les ont fait soulTrir un poii

dans CO district et probablement beaucoup

plus dans celui de Quebec j n^anmoins

d'apr^s tous les rapports qui nous viennent,

nous somraes port6 ^ croire que la recoltc

en sera bien bonne. Un journal toutefois

ajoute qu'a Trois-Rivi^res les pois |mrais-

sent beaux a I'extericur, mais qu'ils con-

tiennent un petit ver, qui les rend fort nui-

sibles.Nous no croyons pas que ce soil le cas

par tout le pays j n6anmoins nous citonslc

fait pour qu'on puisge en profiter, s'il y a

lieu. — Pour I'avoine, elle est en grande

quantity et de la meilleurc quality possi-

ble ; mais il ne parait pas en etre trout a

fait de memo en ce qui regarde le ble-d'in-

dc, qui pour une raison ou une autre, a pen

rapport6 cette annee. -^ En somme, malgr6

les pluies par trop fr^quentea du mois do

septembre et les froids qui ont beaucoup

mii, nous pensons pouvoir dire qu'en ge-

neral les r^coltes sont. des plus satisfaisan-

tes, et que nous pouvons dire de cette an-

nee que c'est ** une bonne ann6e." Les

produits sont beaucoup plus considerables

qu'il ne faut pour la consommation. Aussi

en vue de la famine qui menace uae gran-

de partie du Royaume-Uni, le Canada ex-

p6die des cargaisons nombreuses de ses

produits qui ntil doute lui rapporterunt de

bons produits. Pour en juger, nous alions

douner les prix courants de dilftiients mar-

ches :

Liverpool, 16 scptemtre. — La fleur con-

tinue a so vcndre dc 32c. a 34-c. Ic quart.
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T\e bl6 est a 7c. 9d. ct 80. 9d. par 70 livrcs.

Le bl6-d'mde se vend de 34c. k 36c. le

quartier* Le beiirre et le saindoux avait

baiss6 un pen la veille.

Toronto, 29 septemhre, — La fleur se

vend de 26c. a 26c. 3d. Le bl6 est a 4c.

9d. et 5o. En general les nouvelles du

steamer ont fait baisser le prix des produits.

New-York, 2 octobre,— La flour se vend

facilement a $5 62 et $5 69; le bl6 de $1

28 a $1 29 ; I'avoine de 34c. ^ 35c. ; les

alcalis de $6 a $6 25.

Montreal, 3 ocfoire.— La fleiir conti-

nue a etre k 28c. 6d. Le blfe est a 6c. par

60 lbs. ; il s^'en vend pen. La potasse se

vend 28c. 9d., et la perlasse 28c. 6d. Le
benrre est k 6^d. et 7^d.

Le mois d'octobre qui vient de commen-
cer s'cmploie k terminer les r^coltes et a

serrer les produits. A ce dernier sujet,

nous croyons devoir dire que chaque an-

n6e il se perd une grand partie des recol-

tes par la negligence des cultivateurs. lis

retardent k mettre leurs produits a I'abri,

etsouvent apr^s de bonnes recoltes, ils se

trouvent ainsi avoir fait une mauvaise an-

n6e. lis ne sauraient done prendre trop

de peines a cet 6gard. Quant aux labours,

inutile d'en parler ; nous pensons que les

cultivateurs comprennent maintenant la

necessit6 de ne pas se borner aux labours

superficiels, et qu'ils sentent Pavantage de

defoncer leurs terres de temps en temps.

Nous n'ajoutons done qu'un mot, c'est ce-

lui-ci : en faisant ses labours k I'automne

on s'6pargne bien des peines inutiies au

printemps, etses terres ne font qu'eu pro-

fiter grandement.

Q .

Le coton aux ^tats-unis.— Pour Tan-
nic finissant au 31 aoiit dernier, il parait
que la r^colte de coton aux Etats-Unis s'est

.elpvee au cliiffrc de 2325000 balles ; ce
qjti fait 557000 balles de plus qu'a I'ordi-

naire.

LA POUPRETTE.
II y a deja longtemps que nous avions

intention d'6crire uh article relatif a la

poudrette, et de recomniander a nos culti-

vateurs Pempioi de cet excellent engrais

animal. Nous y attirons aujourd'hui I'at-

tention special e des sp6culateurs et des

ppTsonnes qui ont a cosur I'ai^ancement do

I'agriculture, en ro6me temps que I'emploi

de toutes mati^res propres a servir a l'am6-

lioration de la terre. lis comprendront

bientot ce que nous voulons leur proposer,

et pour cela nous ne croyons pouvoir mieux

faire que de transcrire ici ce qu'en disait

Pan dernier un chimiste fran^ais, M. Du-

coin

:

" Les vidanges de latrines, dit-il, ont 6t6

reconnues depuis bien des siecles comme
dcvant former un excellent engrais : car

el les abondent en substances organiques et

sent par consequent charbonneuses ; de
plus elles sont par la facility avec laquelle

elle se decomposent tres-propres a fournir

les diverscs especes de terreau.

L'emploi de ces matieres qui exlialent

une quantite prodigieuse de gaz ammonia-
caux est tellement d^goutant, elles com-
muniquent d'ailleurs si souvent aux plan-

tes et a leurs fruits une partie de leur odeur,

quand les molecules se sont trouvces en-
traine es dans les organes des plantes sans
fetro decomposees, que I'agriculture a recu-

le souvent devant une manipulation trop

desagreable. Ccpendant comme elle a
grand besoin d'engrais, il a fallu qu'elle

trouvat le moyen de tirer parti de ceux-ci,

sans s'exposer a tant d'inconvenients.

" C'est alors qu'on a invente Isi poudrette,

" La poudrette n'est autre chose que ces

monies matieres des latrines recueillies

par les vidangeurs dans les grandes villes,

portee dans des bassins tres-peu profonds,

au nombre de quatre ou cinq, disposes en
6tage Pun au-dessus de Pautre. Le bassin

le plus 61eve revolt le tribut de chaque
voyage, et lorsqu'il est plein, on ouvre une
vanne qui fait tomber dans le bassin infe-

riciir la partie surnageante ou la plus li-

quide. Pareil travail s'op^re dans le se-

cond bassin lorsque celui-ci est rempli et
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ainsi de suite, jnsqu'd ce que le dernier

bassin jette les eaux surnagcantes dans un
puisard, un cours d'cau ou un couduit quel-

conque.

" La mati^re solide rest6e dans les bai^-

sins et dgouttec, est longtcmps pateuse
j

dcs hommcs accoutumcs a no se rebulcr de
rien la divisent avcc des loiichcts (petites

baches) et des pellcs ; ils Petendent sur

une chaussec bom])6c ct la remuent iaussi

frequemmcnt qu'il le faiit pour opercr une
dessiccation cornpliite. Alors le r6sidu

pent 6tro rdduit en une poudre brunatre

peu odorante qui est un excellent engrais.

" La poudrette n'offre d'ailleurs aucun
inconvenient pour son emploi. Si tu semes
en lignes des plantes sarclees, tu peux m6-
ler ta graine et la poudrette dans le scmoir

;

tu seras sur alors que Pengrais s'appliquera

au point precis oii il sera n6cessaire. Si

tu as des terres dont Taccds soit difficile k

cause du mauvais etat des chemins, il sera

plus commode pour toi d'y fairc porter de
la poudrette que du fumier, qui pour un ef-

fet 6gal exige une bien plus grande masse,
et par consequent, une bien phis grande
depensc pour les chairois. Vingt hectoli-

tres de poudrette suffisent pour un hectare.

" L'ignoble et d6goutante manipulation
des matieres qu'on veut couvertir en pou-

drette aurait du faire cheicher depuis

longtemps le moyen de les utiliser sans

cela ; ce n'est pourtant que de nos jours

qu'on y a reussi, lorsque I'on eut bien con-

nu les proprietes d6sinfectantes du char-*

bon. Cost aun chimiste fran^ais, que cette

industrie dcit les importantes ameliorations

qui metamorphosent complctemcnt ses

"precedes. M. Salmon a imagine do calci-

. ner la boue ou vase des rivieres pour en
faire un charbon poreux et desinfectant : il

a fait Jeter cette poudre charboiineuse dans
les fosses, et I'a fait m^ler exactement avec
les matieres qui n'exhalent plus aucune
odeur (1). L'insouciance des vidangeurs

(1) L'Academic ayant commis M. Dar-
cel pour verifier le precede Salmon, celui-

ci apres avoir assiste au curage d'une fosse

prit avec lui un echantillon de la matiere
desinfectee, il le fit circuler le soir dans
son salon au milieu d'une nombreuse coui-

pagnic comme je ne yais quel mincrai

;

puis ayant discute longtemps sur le me-

a lutte tant qu'elle a pu contre cette im-
nortante d6couverte ; ceux-ci ont mfirae
cri6 de tons leurs ]joumons contre I'inven-

teur qui ruinait, disaient-ils, leur m6tier,
en le rendant accessible i tous les ou-
vriers.

** La poudrette desinfectee ou charboii-

neuse prend dans le commerce le nom de
noir auiraalise. Ell est bien superieure a
la poudrette sous tous les rapports ; car aux
proprietes de la matidre animale elle joint

les avantages des engrais charbonneux."

Nous croyons que ces explications suffi-

ront pour fairc connaitrc do quoi il s'agit,

et quelle est la niani<ire d'employer cette

matiere. Maintenant pour faire compren-

dre quel revenu on pourrait retirer de I'ex-

ploitation de cet engrais animal, nous em-
prunterons quelques chifFres que nous trou-

vons sur un journal anglais d-e cette ville.

II parait done que la ville de Strasbourg

exploite sur une grande echelle 1' engrais

en question, en sorte qu'elle en retire un
revenu de 300,000 francs ; elle a une po-

pulation de 70,000 &mes. Montreal, qui

contient 50,000 habitants, pourrait ainsi

se cr6er une ressource qui ne se monterait

pas a moins de $4.0,000 !

Nous signalons aujourd'hui cette source

d'industrie que I'on ne sait pas utiliser par-

mi nous, afin qu'on I'cxploite bientyt. Pa-

ris, Londres, Bruxelles, Cologne, etc., ont

leurs compagnies d'exploitations de ces

matieres
;

pourquoi Montreal, Quebec,

Trois-Rividres, et tous nos grands villages

et nos campagnes ne feraient-ils pas de

m6me 1 On va nous opposer les prejuges
j

nous dirons que les prejuges passent com-

rite de I'invention Salmon, il finitparco j

vaincre tous les incredules en leur avouanl
que le pretendu minora i, qu'il avait ose

faire circuler dans un compotier de porce-

lain e en aussi bonne compagnie n'etait pas
dignc a coup sur d'lm tel honneur, mais que
tout indigne qu'il en 6tait, il u'en prouvait

pas moins le merite de I'invention. En-
tntieas sur la c/iimic, par le memo auteur.
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me tout le rcstc, et que trds-souvcnt il suf-

fit d'uu essai pour les faire disparaitre.

BIBLIOGRArillE.

Xotiee su?' la pleuropneumonie ^pizootique

de Pespece bovine re^rnajite dans le

departement du J^ord^

Par M. A.-B. Loiset,

Medecin-v^l^rinaire du ddparlem6nl.

Lille, 1847. In-8. et une planche.

Oil salt qu'il r^gne depuis quelques an-

uses en Francc,sur Pespece bovine,une ma-
lad ie d6sastreuse et meurtriere k laquelle

on a doene le nora de pleuropneumonie epi-^

zootique, Ce fieau, qui a d6ja fait d'im-

menses ravages et a cause des pertes in-

caiculables a PagricuUure,ayantseviavec
line rigueur toute particuliere sur le de-

partement du Nord. M. A.-B. Loiset, m6-
decin-v6terinaire de ce departement, a

cru devoir se livrer, avec un soin tout par-'

ticulier, a I'etude de cette affection mortel-

le, et consigner les fruits des observations

ainsi quo des experiences qu'il a eu I'occa-

sion de faire k ce sujet dans I'ouvrage que
nous annon^ons, et qui s'adresse surtout

aux agriculteurs et eleveurs de gros betail.

Dans cct ouvrage, M. Loiset indiqae

d'abord Pepoqno de Pinvasion du fleau

dans le departement, qui remonte a 1822,

la marclie generale de I'epizootie, puis la

statistique de la mortalit6 depuis cette

^poque, statistique effiayante qui constate

que cette mortalit6 n'a jamais ete au-des-

sus de 10 pour 100 par an, qu'elle s'est ele-

v6e jusqu'a 25 et 26, et a fait perir en 19

annees 212,800 b^tes, o'est-a-dire pour une
valeur d'environ 52 millions dans le de-
partement du Nord. II rappelle en pas-

sant les travar.x sur le meme snjet d'une
foule de vetcrinaires instruits, mais croit

cependant devoir se borner aux faits qu'on
a fm observer dans sa localite, parce que
son intention n'est pas de tracer une histoi-

re complete de la maladie, travail facije

avec les precieux materiaux qu'on possede
aujourd'hui, mais qu'il laisse a d'autrcs

le soin d'accomplir.
M.Loiset etablit done d'abord nettcment

la semeiologie de cette maladie, qui par-

court ses diverses phases avec une cons-

Jtaiice remarquablj dans les sympt6mes,
puis le pronostie, qui est presque toujours

le Illume, la mort. CeLa fait, il precede a

la description des lesions cadaveriques que
lui ont presentees plus de deux cents au-
topsies faites par lui a toutes les epoques
relatives du devcloppementde la maladie.
C'est ainsi qu'il examine successivement
le thorax et tons les organes qu'il renfer-

mc, I'abdomen, le crane, etc., et par-

vient ainsi a fxire ressortir dans la s6rio

des phenom^nes pathologiques complexes
et nombreux deux fliits dominants, savoir,

I'obliteration d'une partie considerable des
divisions do la veine pulmonaire par des
depots albumineux concrets qui suivent

ccrtaines evolutions con»tantcs,ct I'infil-

tration oedemateuse ou plut(jt I'hydropisie,

accompagnee de productions membra nou-
ses du tissu interlobulaire des poumons.
Mais d'oii viennent ces solidifications in-

tra-vcineuses ? C'est la une question que
I'autcur discute sans pouvoir encore la re-

soudre par voie expeiimentalc, mais avec
Pespoir qa'cn poursuivant le probl^me dans
une direction ditTerente de celle suivie jus-

qu'a present, on arrivera peut-etre a des
connaissances plus positives sur cette ter-

rible epizootic.

TJn des chapitres les plus interessants dn
livre deM. Loiset est colui on il traite de
Petiologie de la pleuropneumonie bovine.

Dans ce chapitre, en cffet, il a reuni une
^foide de rechcrches faites a son instigation

par ses collogues et ses confreres, concours

actif qni lui a permis de grouper de nom-
breux faits de statistique niedicale offirant

un secours inattendu pour r^soudre de gi-a-

v^es difficultes relativement a la maladie en
question. II a 6t6 seconde, de plus dans ce

travail, par la Societe d'agriculture de Lil-

le, qui a ouvert une enquete, laquelle a
fourni de precieux materiaux numeriquee
qui sent venus confirmer les resultats ob-

tenus par les homnies de Part. Malheu-
reusement les vetcrinaires se sent trouves

partages en nombre presque egal pour ct

et centre la contagion, et il a fallu avoir

rocours pour vider le debat, a un autre or-

drc de faits, qui semblent 6carter forte-

ment toute idee de contagion propremcnt
dite, mais qui rattachcnt la propagation

du mal, dans certaines circonstances don-
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1160s, n In th6orio do I'infcction niiasmnl'.-

quo. Du rcstc, nous no pouvons incttro

sous Ics yciix dc 110s Icctoiirs la discussion

do tous los faits qui conduiscut a ccttc con-

clusion, ct c'cst dans I'ouvragc mCmc dc
I'autour qu'il liiudru en prendre connaissan-

ce (3t los m6ditcr.

Lc mode de traitcment a opposor a la

pleuvopneumonic cstcncorc,comme I'origi-

ncdo raffection clle-m6mc,envivonn6 d'in-

certitudes ct d'hesitations. Unc fonl<3 de
moyens curatifs, cssay6s par nos ])his ha-
biles vet6rinaiies, ont 6te inf'ructucux, el

jusqu'a present Part a 6t6 impuissant. C'cst

Ja line v6rite que M. Loiset ne dissimule

pas et dont il ne cherche pas k attenuer la

portee ; il croit, toutcfois, devoir presenter
11 n resume soniniaire de cos moyens, dont
quelques-uns donnent lieu de sa part a de
justes critiques. Lo parti adojite aujonr-

d'hui par les cultivateurs les plus senses

est done de livrer imm6diateraent d la

consommation toute bt^te attaqii^e de pleu-

ropneumonie, ct avant qu'elle soit deve-
nue trop maigre pour le march6, ou qu'elle

ait occasionne des frais de traitement tou-

jours en pure perte.

La partie qui offrira le plus i'int^r^t aux
cultivateurs et aux nourrisseurs est cell^
ou I'auteur traite des moyens prophylacti-

qnes qu'on doit toujours avoir en vue,puis-
qu'il n'est pas possible d'arr^ter I'afiection

meurtridre une fois qu'elle s'est d6c}ar6e.
Nous voudrions pouvoir le suivre dans les

d6veloppements dans lesqucls il e»tre sur
ralimentation, I'assainissement, I'ae rati-

on et la ventilation des 6tables, la repro-

duction des animaux et la police medicalc
;

mais ncus somnies obliges de renvoyer i

I'ouvragc m6me, ou I'on trouvera sur cos'

divers sujets des instructions 6tfcndtics et

basees sur les principes les mieux etablis

de Phygienc et de la physique.

En resnm6, Touvragc de M. Loiset, re-

dige avec bcaucoup de Iwnnc foi, nous })a-

rait avoir apporte des lumi^^res nouvcltes
dans une question difficile, obscure, et qui
interesse au plus baut degre Pindustrie

agricole, I'ad ministration et le prblic en
general. Et si cette question n'a pu etre

encore resolue par lui d'un'c maniere de-

finitive,du nioins il a apj>orte un tribut pre-

cieuxix)ur sa solution ; de plus sa notice

renferme, sur les moyens phopliylacti-

qties dos instructions, dont on no saurait

trop recommandcr la lecture k tous los ba-

bitants, des cami)agnes ne f{it-ce que ])our

leur apprcndre qti'ils sont les souls sur Ics-

qaels ils doivont compter pour mettrc lenr

animaux a fabri du fleau dcstructour.

StJCRE iNDiGt^NE. — Lcs dix-nouf d^pfir-

tements dc la France qui produiscnt le su-

crolndig6no comptent 308 6tal»lissemonts

en activit6. L'ann6c dernidro, ils on comp-

taient 298 ; ils ont fabriqu6 j)emlant la

campagne de 184.7-48 pr^s dcCi millions de

kilogram., 10 millions de pins que Tan nee

prec6dente. Sur cos 64' millions de kilo-

gramraes,l7 millions ont 6t6 exp6di63 dans

les entrep6ts reels; 41 millions dekilogram-

mes ont 6t6 mis en consommation. La con-

sommation de rann6e prec^dentc avail 6t6

dc 50 millions et demi. Cette diminution

consid6rable dans le cliillrc de la conscmi-

raation d'une denr6e devcnuc deprcmidre

necessity est significative

.

—0-

CuRiUUx UN FAIT DE PiVfTA-TES.— Tfn jour-

nal de St. Jean, Nouvean-Brunswick, rajv

porte que les cultivateurs ont eu une bonne

r6colte,quoiqu'ils aient perdu leurs patates.

Cependant, ajoute-t-il, chost^ curiousc, c'est

que les tiges des patates, qui 6taient depe-

ries grace k la maladie, reverdissent dcpuis

quelque temps, et I'on a toute ospcranee

de sauver une partie de la recolte de ][)ata-

tes*

———"

—

a -
De la laine, — Le Rochester Advertiser

rapporte que M, Aristarquc Champlain

possede pros de Rochester 600 acres de

terrc, sur lesquels il eleve des bestiaux et

des moutons achetes avec choix et precau-

tions. Dernierement il a fait tondre 395

de ses moutons (dont 74 agneaux), et en a

retire 1622^ livres de laine. Ces moutons

sont pour los trois quarts de la race des

merinos. — Melanges Religieux.
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Obseevations MfixfioROLOGiQUES faites en la Cite de Montreal, durant /« \

par L. A. Huguet Latour, Membre

fA Thermometre. Barometre, Birect.des vents Var. de Vatm.

bI H

S4 Q 8h.| Ih. 6h. 8h. Ih. 6h. 8h. Ih. 1 .6h 8h. 12h. 6h.

1

A.M.

70

P.M.

76

P.M.

73

A. M. p. M. p. M.

29.48

A.M. p. M. ?. M.i A.M.

nnag

midj p. M.

Mardi 29.46 29.48 s.o. o. 0.
!

clair ;:lair

2 Mercredi 72 78 74 29.56 29.56 29.60fo.
i
0. S.O.;clair|clair clair

3 Jcadi 70 82 76 29.87 29.86 29.84 s.o. s.o. S. clai riclair clair

4 Vendredi 75 84 76 29.78 29.69 29.60 S.E. S.E. s. nuag nuag
pluie

pluie

5 Samedi 70 75 70 29.42 29.38 29.40 s. s. 0. piuie nuag
<; r-i

6
)

101i2p.m. 68 72 70 29.62 29.65 29.68 o. o. o. nnag nuag nuag
7 Limdi 68 75 72 29.76 29.75 29.76 0. s.o. o. clair clair nuag
8 Mardi 70 76 69 29.82 29.79 29.78 o. 0. o. clair clair clair

9 Mercredi 70 83 80 29.82 29.74 29.70 o. o. S.O.J Clair clair nuag,

10 Jeiidi 74 90 84 29.70 29.68 29.68 0. s.o. S.O. cjair clair clairl

11 Vendredi 77 92 86 29.71 29.69 29.67 S.O. s.o. S.O. clair clair nnag
12 Samedi 73 83 74 29.80 29.80 29.80 N. N. N. couv conv nuag
13 Dimanc. 80 93 SO 29.80 29.82 29.83 N. o. O. jclair clair clair

14 n 3h22p.ni. 80 90 81 29.81 20.74 26.75 O. 0. O. clair clair clair

15 Mardi 77 70 72 29.75 29.79 28.82 N. N. N. clair couv pluie

16 Mercredi 58 60 60 29.80 29.77 29.72 N. N- N.E. pluie pluie pluie

17 Jeiidi 60 64 60 29.70 29.70 29.68 N.E. N.E. N.E. pluie pluie couv
18 Vendredi 61 62 58 29.67 29.64 28.65 N.E. N.E. N.E. pluie conv pluie

19 Samedi 60 72 69 29.70

29.72

29.66 29.68 N. N.O. N.O. pluie nuag clairl

20 Dimanc. 60 74 66 29.72 29.74 N. NT- N. clair clair clair

21 ( Illil3am 56 70 68 29.79 29.79 29.80 N. N. N. clair clair 3lair

22 Mardi 70 74 72 2».83 29.84 29.85 N.E. N.E. N. clair clair clair

23 Mercredi 66 76 60 J29.86 29.84 29.83 N.E. E. E. clair clair clair

24 jJeudi 64 78 66 29.81 29.83 29.88 E. E. E. clair clair nuag
25 Vendredi 68 78 67 29.90 29.90 28.86 N.E. N. IN. clair clair nuag
26 Samedi 69 79 70 29.82 29.94 29.95 N.O, N.O.'N.O. clair clair clair

27 Dimanc. 71 82 70 29.95 29.89 29.75 N.O. N.O. N. clair clair couv
28 • 211.7.p.m. 66 64 60 ,'29.66 29.56 29.50 N.E. N.E. N.E. COQV pluie pluie

29 Mardi 64 73 60 129.50 29.53 29..55 N. N.O. N.O. clair clair clair

30 Mercredi 65 82 66 29.59 29.57 29.51 O. O. O. clair clair clair

31 Jendi 69 86 68 29.48 29.46 29.44 O. O. N.O. clair clair couv

AGUT COMPARfi.

.

Thermometre, Buromitre, Vents . Atmosp.

p
< Maxim. Minim. Maximum. Minimum.

'^.
^*

4

6

14

1

5

^/}

1

2

20
o

7

4

d

To
20
12

11

d

38
46
39
26

d

5

23
20
10

19

22
13

20

.2

12

9

18

11

>-4

o

1

1845
1846
1847
1848

95 le 10
95 le 13

90 le 10
93 le 13

59 lo 27
55 le 19
55 le 19
56 le 21

29.78 le 28
30.27 le 19

29.96 le 25
29.95 le 27

29.161ell
29.63 le 16

29.36 le 18

29.38 le 5

14

2

3
1

2
o
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mois d^JloUt 1848, avec des remarques 8ttr Us changementa de Patmosphdre,

de la Societe d''Agriculture da B. C.

REMARQUES.

Beau temps, soleil, beaucoiip de nuages; apres-midi, clair, vent, quehiucs images.
Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, boauc. de nuag. vent
;
pluie pea de 5^h. a 7h.et de 9h.£i lOh.P.M.couv.vent

PJiiie jusqu'a 2h.P.M.vent ; apr«^s beau temi)s, soleil, vent fort, beaucoup do nuages.
Beau temps, beaucoup de niiages, soleil, vent fort.

Beau temps, clair, beau soleil, vent
;
quelques nuac;es de 5h. P. M.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, beau soleil
;
quelq. nuag. ds 4h. P. M. ; toncerre a lOh. pluie a llli.

Pluie de 8|h.A.M.; convert
;
pluie de 12h. a 4-11.P.M. ; apres soleil, nuages.

Pluie avant 7h. A. M. ; apres beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.
Beau temps ; 9iih.couv.; vent ; orage a 10h.,pl. jiisq.ll|h.et i24h.jusq.soir ; a S.^h.P.M.

Pluie et tonnerre
;
pluie du matin a la nuit, convert, vent. [soleil et pluie.

Pl.nuit a verse ; et ce mat.pl.continnejusq.lh.P.M.,couv.pl.de l^h.a 5h.et de lO^h.P.M.
Pluie la nuit et ce matin jusqu'a 8h. A. M. et de Ih. (a verse) jusqu'a la nuit.

Plnie la nuit et ce mat. jusqu'a S^h.A.M.; couvert,vent,soleil de 12^h.j clair de 2h.P.M.

Beau temps, clair, beau soleil, vent fort.

Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, quelques nuages.
Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, clair, qnelques nuages, vent.

Beau temps, clair, beou soleil, plusieurs nuages, vent.

Beau temiis, clair, beaucoup de nuages aprcs-midi.

Beaucoup de nuages, convert, pluie de 9h. A. M. a la nuit.

Beau temps, clair, beau soleil, beaucoup de nuages.
"Beau temps, clair, vent fort, plusieurs nua^-cs.

Beau temps, clfiir, beau soleil j beaucoup clc nuages, apr^s midi ; couvert de 5h. P. M.

PPvONOSTICS.
Si les 6toiles perdent de leur clarte sans

qu'il paraisse de nuages, c'est un signe

d'orage
Les couronnes ou cercles blanchatres qui

se montrent autour du soleil, de la lune et

des etoiles, sent un signe de pluie.

Lorsqu'au coucher du soleil les nuages
se ferment a I'ouest et se colorent, cela in-

dique assez generalement vent et temps
sec.

Les nuages qui apres la pluie descen-

dent pres de terre, et semblent rouler sur

les champs, sont un signe de beau temps,

et s'il survient un brouillard pendant un
mauvais temps, il indique sa cessation

;

mais si le brouillard survient pendant le

beau temps, et qu'il s'eleve en laissantdes

nuages, le mauvais temps est immanqua-
ble.

Si I'horizon est depourvu de nuages et

il ne soufile aucun vent, ou celui dequ
Pouest,

temps.

c est un signe
— A continucr.

certain de beau
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.

Nous tfoiivons dans VAmi (k la Religion

de Quebec la correspondance suivante que

nous pensons pouvoir etro utile ; noug la

recommandons a ['attention de nos lecteurs

:

M. le r^dacteur,

Comme il est a peu pres constat^ que les

rccherelies les plus savantes, les plus soi-

gnees sur la nature et les conditions du de-

veJoppenient de la maladie des pommes
de terre Cpatates), sent restees jusqu'iei

sans aucun resultat appreciables, perraet-

tez moi de vous soumettre respectueuse-

ment le succds partiel qua j'ai obtenu apres
plusieurs annees d'experiences.

Frappe de la rapidite avec laquelle se

propageait cette terrible maladie et de la

simultaneite de I'attaque du tubercule et de
sa tige, a une periode a peu pr^s determi-
nee de la croissance de cette derniere, je

fus porte a attribuer cet effet a certainei

conditions de I'atraosphere qui, a un point

donne, se trouveraient en rapport intime
avec celles de la plante. Je remarquai aus-
si que la maladie n'attaquait la tige que
plus on moins de temps apr^s la floraison

;

avant, il ©st vrai, que le tubercule ait at-

teint sa grosseur naturelle et sa parfaite

maturit6 ; mais toujours k un temps ou il

est possible, non seulement de s'en nour-
rir, mais encore de le conserver. J'essa-
yai de preserver de cette contagion un pe
tit champ de deux minots de semence, en
fauchant les tiges, a I'exception de quel-
ques rangs ou je laissai, ces derni^res pour
point de comparaison. Mais, soit qu'elles
caissent d^ja ete infectees ou qu'elles eus-
sent ete faucliecs trop liaut, je ne trouvai
que bien peu de dilTerence entre elles.

Je repetai le mfeme precede les annees
suivantes, ayant soin de faucher les tiges

aussi court que possible, et je reussis a les

preserver presqu'entierement. Enfin, cet-
te aunee, je les ai fait couper a la main
sous terre, ayant soin de plus, de recouvrir
ceux des bouts de tiges qui se trouvaient
cntierement en partie decouverts, pour em-
p6clier autant que possible le contact avec
I'titmosphere, et voici le resultat que j'ai

obtenu. Beaucoup plus de la moitie des
tubercules dont les tiges n'ont pas ete cou-
pees, sent pourris et ont ete jetes aux ani-
maux, et pas un seul de ceux dont on a

coup6 les tigps n'a 6t6 attaqu6. Ces pata-
tcs ont 6 to sem6es le m6me jeur, dans Ic
memo ter^ain, avec la m6me semence et
le memo engrais. (Tres peu de ce der-
nier.)

Les inconv6nientg de ce proc6d6 sent,
qu'a la verite vos patates ne sent pas aus&i
grosses, ni aussi seches et farineuses que si

elles fussent parvenues k maturite ; mais
ans&i, vous etes toujours certains d'avoir
une r6coltc ordinaire de ce precieux tu-
bercule, ce qui n'est pas peu important, il

me semble, dans ces tems-ci. Plut k Dieu
que la malheureuse L-lande en cut suffi-

samment de cette qualite pour conserver
la vie a ses millions d'enfants infortun^es ?

J'ai rhonneur d'etre,

Un Campagnard.

N. B. TI convient de ne couper les tiges
que le plus long-temps possible apres 1^
fioraison,pour laisser croitre et murirle tu-
bercule

; ou mieux encore peut-etre, de
ne le faire que lorsque vous vous 6tes as-
sures que la maladie a reparu dans leg en-
virons. II ne sert de rien, je crois, de les
couper lorsqu'une fois elle sont attaqu6es.

U. C.

{Pour le Journal d'AgricuJiiire.)

FAITS CHRONOLOGIQUES d'aGRICTJLTURE.

(Suite.)

1700. Tournefort va dans le Levant
rccueillir de nouvelles plantes pour le Jar-
din Royal.

1701. Le baron de Krosigh 6rige un
obser^atoire a Berlin, et envoie Kolbe ua
cap de Bonne-Esperaucp, pour faire des
observations correspondantcs.

1702. Les Fran^ais, du conscntcmcnt
du roi d'Espagne, comniorcent dans la mer
du Sud et envoyent des colonies dans la

Louisiane.

1703. Publication d'un abr^ge chrono-
logique des annales do la Chine, en 100
volumes, connu sous le nom du Kammo,
extraits de 663 volumes, par ordre de I'cm-
prreur Kang-hi.

Publication, a Paris, des " Nova planta-

rum americanarum genera," par Charles
riumier.
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1701-. Lo czar Tierro fait hatir Saint-

rcters])onrg, pour sVmvrir la Baltiqnc, et

se rcndrc puissant en All^maffnc ; il tra-

vaille a lairo joindre la mer Caspiennc a

la mer Baltiquo ct au Pont-Euxin, par la

communication du Don ct Volga ; fait ve-

nir dcs troupcaux do Saxe avec lenrs bcr-

gers, utablit dcs manufactures de draps, de
toilcs, dc papier ; ouvre Ics mines de Sibe-

rie, appelle ot protc^gc des artisans dc toutc

cspccc, 6fablit dcs imprimeries, des 6colcs

piiblifiucs ct des hOpitaux dans ses Etats.

1705. Publication, a Paris, du Traite

dcs fougeres de PAmerique, par Charles
PUimicr.

1706. Le mlnist^re do France, apr^s
s''etrc toujours obstinement refuse a I'eta-

blissement des manufactures en Amerique,
croit cett<! annee, devoir memo les encoura-
gcr ; niaisses invitations tardives ne produi-
sirent que de faibles effcrts. Pew de toil«as

communes et quolquos mauvaises 6toffcs

dc laino epuiserent toutc I'industrio dcs
colons.

1710. Lc3 Afgliams detruisent le com-
merce dc Bender-Abassi, ce qui en cloigno

les Europeens.
Decouvcrtc de la mine d'Acuntaya, dans

le Perou.
Systdme pbysiologique des m^oaniciens,

paT Herman Boerliaave.

1712. Cetteannoe fiit remarquable par

le proc(is que la compagnie des Indes in-

tenta a la fabrique d'etoffes do soie de
Lyon.

1714. Unbourguomestrc d'Amsterdam
euvoie a Loiiiy XIV" un cafier, qui depuis

a fourni aux premieres plantations faites

dans l^s colonies fran^aises d'Ameriqne.

Fr6deric-Guillaume Icr., deuxidme roi

de Prusse, favorisc dans ses Etats le com-
merce, les manufactures, les arts, et les

encourage par dcs recompenses.
Les Frangais de Terre-Neuve ptichcnt

la morue a I'ilc Fvoyal pu au Cap-Breton.

1715. Les Strangers sont invites par

Pliilip[)e V, a venir etablir en Espagne des
manufactures de fil, de toile et de papier

fin.

Premiere aurore borcale dont on ait fait

mention.

1716. Pour rclever le commerce dcs co-

lonics fran^aiscs, les marchandiscs qui leur

sont destinies sont d6charg6cs dc touto im-
position.

1717. La compagnie dcs Tndes fait pas-
ser, dans leS iles de France ctdc Bourbon,
des plants de cafo moka qui ont tres-bien
r6ussi.

Etablisscmcnt dc la compagnie fran^aiso
d'Occident, dbnt Pobjet est la plantation
ct la culture dcs colonies fran^aiscs. Lo
roi lui donne la Louisiane et la reunit a la

banquc dc Lass.

1718. Lc^ Hollandais commencent h

cultiver le cafier a Surinam.

Le Pore Lafiteau, J^suitc, d6couvrc dans
les forfits du Canada, le ginseng, plant©

qii'on avait cru appartenir exclnsivcment
a la Corce et a la Tartaric chinoise.—Le
ginseng 6tait tr^s-estim6 a la Chine et s'y

vendait tres-cher: il devint, en Canada,
un article d'exportation, et se vendit, 4

Quebec, jusqu'a vingt-cinq francs la livre.

Publication, a Paris, d'un memoire pr6-

sent6 a S. A. R. Mgr. le due d'Orleans,

Regent du royaumc dc France, conocrnant
la precieuse plante du ginseng de Tartaric,

decouverte- en Canada ; avec une plancho
repr^sentant la plante qui fait le sujet de
ce memoire

;
par Joseph Francois Lafiteau,

Jdsuite missionnaire et historien.

Publication, a Paris, d'un memoire pr6-

sente a Monseigneur le due d'Orleans, con-

cernant la precieuse plante du ginseng de
Tartaric d6couverte en Canada

;
par Mon-

Invention de la machine de Lombe pour

la filature de la soie, contenant 26,586

roues, et etablie a Derby ; elle occupe un
huitieme de mille ; une roue que I'eau fait

tourner la fait mouvoir ; en vingt-quatre

henrcs, elle fait 518,304.,960 verges de fil

de soie d'organsin, ou 247,726,080 aunes de

Fjrancc.

1719. Invention de moulins a eau pour

broyer le blanc et I'email de la faience,

par Pierre Mazois.

Le senat de Strasbourg prohibe la cultu-

re du tabac dans la crainte qu'il diminue
la culture des grains.

La chambre des communes declare,

que Tetablisscment de quelques manu-
factures dans ses colonies d'Am^rique ten-

dait a diniinuer leur dependancc dc la

Grand e-Bretagne.
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1720. Clieiix, enseigne de vaisseaux,

porte le cafier des Indes a ax Antilles,

M. de Clieiix, parvient, avec bcaucoup
de soiii, a transporter a la Martiniqqe un
pied do cafier, que par le credit de M. de
Chirac, medecin du Roi, il avait obtenu, et

qui a servi a procurer des bales ou fnuts

de caprier a Saint-Domingue, ct a la Gua-
deloupe. Vers la m6me 6poque, un fugitif

de la colonic francjaise, porte a Cayenne
des baies de cafier qu'il plante et dont il

obtient un tres-bon succes.

1721. Le cafe est cultive ^ Cayenne
par les Fran^ais.

1723. Les merinoa d'Espagne sont in-

troduits en Suede.
Premiere exportation de merinos d'Es-

pagne en Sudde par Alstroemer.

1724. Decouverte du bleu de Prusse,

par Woodward.
1725. Des encouragements sont ofierts

en Espagne, par Philippe V, aux Strangers

qui y transplanteraient de nouvelles con-

naissances dans les arts et dans les scien-

ces.

1726. L'empereur de la Chine, Yong-
tching, pour exciter ses sujets a I'agricul-

ture, retablit I'ancien usage de labourer

lui-meme la terre.

1728. Decouverte des mines d© dia-

mant du Bre«il par les Portugais, qui font

un des plus beaux revenus de leur roi.

Premier pied de cafier introduit a la Ja-

mai'que, par Nicolas Lows.
Decouverte des mines de diaraant au

Bresil, dans le district de Serro-do-Frio.

En septembre, un acte est passe par I'as-

semblee de MassachusetVs bay, pour I'en-

couragement des manufactures de papier.

1729. Fahrenheit produit un froid ex-

traordinaire en versant sur de la glace pi-

lee de I'esprit de nitre.

1730. MM. Roch, Quinson pdre et fils

et Charbonncl, de Lyon, obtiennent, au
mois d'avril, un privilege du gouvernement
pour monter un etablissement sous le titre

de manufacture royale de velours a rania-

ges, raz, fa^onnes et figures, a I'imitation

de ceux de Venise, en soie pure ou m61an-
gee d'or et d'argent, et pour fabriquer aussi

des damas de cinq huitidme de large, en
soie pure ou trames en dorure, et enfindes
brocatelies et satinades.

1731. Decouverte d'une mine de suc-
cin en Saxe, pr^s Pretsch.
L'etablissement du Jardin botanique de

Paris est mis sous I'inspection de Charles
Dufay, secretaire de la maison du Pwoi et

predecesseur de Buffbn, qui y rassemble
un grand nombre de plantes et d'arbres
exotiques, et y fait construire des serres

chaudes necessaires a leur developpement
et a leur conservation; il 6tabl it un cabi-
net d'histoire naturelle, et un herbier des
plus complets de I'Europe : des cours gra-

tuits de chimie, de botanique et d'anato-
mie y sont institu6s.

Formation de la Soci6te Royale de Du-
blin, par un nombre de Messieurs, a la

tete desquels 6tait Prior, de Rathdoroney,
comt6 de la Reine, qui s'associent dans le

but d'encourager et d'ameliorer I'agricul-

ture de leur pays.

1732. Commencement des Petites afli-

ches de Paris, par Antoine Boudet, de
Lyon.

Passation du statut anglais qui prohibe
I'exportation des chapeaux manufactures
dans ses colonies d'Amerique.

1733. Le coton est cultiv6 par les Al-
lemands, a Surinam.

1734-. Publication, k La Haye, de la

parfaite connaissance des chevaux, leur
anatomic et leurs maladies, et les remddcs,
par Caspard de Saunier.

Publication, i Londres ( en anglais ),

d'une histoire naturelle de la Caroline,

de la Floride et les iles de Bahama, avec
les figures des oiseaux, poissons, serpents,

insectes et plantes, avec leur description

en anglais et en fran9ais.

1735. Thomas Germain porte a la per-

fection la ciselure et la sculpture dans les

ouvrages d'orfevrerie.

1736. Depuii^la chute du syst^mc de
Law, la compagnie fran^aise des Indes de-

vient une societe de fermiers plut6t que
de negociants ; elle ne songe qu'a abuser

des droits que le gouvernement lui a c6des

en Amerique, en Afrique et en Asie ; ne-

anmoins elle commence a refleurir.

1737. Les Anglais detruisent le com-
merce de Panama et de Porto-Bello, I'en-

trepot du commerce du Nouveau-Monde.

1738. Decouverte d'une mine de succin

dans rUkraine, prds Kiow.
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1739. riuche donne son Spectacle de
III nature.

Cost cette m^me amide que Bnffon est

nomm6 intendant des jardins du roi pour

y r6unir toutes les richcsscs de I'histoire

natiirelle.

1740. D6couverte du platine dans I'A-

merique cspagnole.

Introduction, en Europe, du platine d'A-

m6rique. Deux orfdves, Turgot et Daur-

ny, ont entrepris les premiers de le travail-

ler.

1741. L'amiral Anson double le pre-

mier le cap Horn etdecouvre Pile ddscrte

de Fernandez, oii il sdme des fruits et des

legumes, qui bient6t couvrent I'iie entiere.

1742. Franklin fonde une superbe bi-

bliotheque dans la ville de Philadelphie
;

il y joint des instruments de mathemati-
ques et de physique, avec un cabinet d'liis-

toire naturelle.

1743. Invention du microscope solairc,

pax Lieberkuhn.
Observations botanico-m6t6orologiques

faites a Qu6bec, pendant cette ann6e, par

M. Gautbier, medecin du roi.

1745. Le 25 avril, plusiems fermiers

commencent a semer leur bl6. Le 22 juin,

il y a des fraises de miires, a Quebec. Le
22 aout, la r^colte commence aux environs

de Quebec ; on continue k labourer jus-

qu'au 10 novembre ; les animaux vont aux
champs jusqu'au 18 novembre.

1746. Etablissement d'une compagnie
de toiles anglaises a Londres,

1747. Invention de l'h61iom6tre ou as-

trom^tre, par Bouguer.

De vastes essaims d'abeilles font des ra-

vages infinis dans la Valachie, la Moldavie,

la Transilvanie, la Hongrie et la Pologne.

Li'un de ces essaims dans le mois d'aout,

avait plusieurs ccntaines de toises de lar-

ge,(une a Vienne avait trois milles de large)

et etait d'une si grande longueur qu'il em-
ploya quatre heures pour passer au-dessus

de la Tour Rouge : et telle etait sa densi-

ty, qu'il iuterceptait totalement la lumi<>re

du soleil.

1748. Decouverte du ndgule d'antimoi-

ne en Suede.
,

1749. Buflbn donne son histoire nahi-

relle, generale et particnlithre.

Formation de la pdchcrie anglaise des
harengs.

Voyage de Poivre k la Cochincbine, d'oii

il rapporte le poivrier, le cannelier et plu-
sierrs autres arbres qu'il naturalise k Pile
de France.

Publication, k Paris, de I'Ecole dn Jar-
din potager.

Prior, par son credit aupr^s du lord-lieu-

tenant d'alois, obtient un octroi de £10,000
par ann6e, afin de pouvoir niieux executor
les vues de la Soci6t6 Eoyale de Dublin,
formee dans le but d'encourager et d'am6-
liorer I'agriculture.— v^ cantinuer.

L. A. IL L.

Bifi.—Le Register de Piqua, dans POhio,

nous apprend qu'entre le 8 et le 15 sep-

tembre il y a 6t6 vendu treute mille mi-
nots de ble ; ce bl6 s'y est vendu trois che-

lins dix-huit sous le minot ! I

BlA-d'inde. — On a calcul6 qu'en An-
gleterre les deux tiers du bl6-d'inde quo
Pon plante ne germe point ou est ddtruit

autrement, et que le bl6 qui est ainsi perdu

suffirait k la nourriture de plus d'un million

d'individus.

Alcalis. — Au ler. octobre courant, il

avait 6t6 expedi6 du port de Montreal

16431 quarts d'alcalis, dont 11665 de po-

tasse et 4766 de perlasse. II y avait en-

core en magasin le m6me jour 2323 quarts,

dont 834 de potasse et 1489 de perlasse.

On voit done qu'il 6tait arriv6 au premier

courant 18754 quarts d'alcalis. A la m6me
date Pan dernier, il n'en 6tait arriv6 que

16312 quarts, laissant en favour de 1848

une diffference de 244J quarts.

Un monstre. — Un journal du Moxiquc
rapporte que son 6ditcur a en sa possession

Un yam qui a une verge et six pouces de

long. II pese 17^ livros et provient des

jardins du signer Martinez.
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Un nouveau LfiGWMf!. —^ Nous avons cU

occasion de parler, il y d qnelqnes mois,

d'un de lios compatriotes qni a consiicre

plusicnrs aiinees k de cohscicncicuses re-

cherches dans I'ouest et dans le nord des

Elats-Unis. M. Lamat-Piquot, tel est le

nom du saVant voyageur, vient d'arrivcr a

BufTalo, de retoiir d'une nouvelle excursion,

et, pafnii leu curienses collections qu'il rap-

porte, on cite principalement una racine

dont il se propose d'introdiiii'e la culture en

Europe, oii elle pourrait remplacei" avec

avantage laponime de terre. Cette plante,

qui croit en abondance dans les provinces

de I'Ouest, et dont se nourrissent nombre

de tribus indiennes, a une certaine 1*6886111-

blance- de forme avec- le navet, dont elle

ne possede pas^n^anmoins, la nature aqueu-

se. Tout au contraire, elle sdche avec une

extreme rapidite au grand air, et se reduit

alors facilernent en une farine nutritive,

bien que pen savoureuse. II y a peut-etre

dans cette decouverte un grand bien fait

pour les classes pauvfes du vieux conti-

nent.— Courrier des I^tuts- Unis.

La moutarde. — Un M. Easam, de Sut-

ton sur Trent, vient de faire Pexp^rience

suivante. II a sem6 de la moutarde avec

son ble, et il a ainsi preserve celui-ci de la

mouclie qui le devorait depuis pltlsieurs an-

n6es. Nous recoinmanderions aux culti-

vateurs de faire I'essai de ce pr^servatif.

Conservation de l'eau. -— Un journal

iilandais a publie qu'une branche de niyrte

(connu dans ce pays sous le nom vulgaire

de Bog myTtta), si on la met dans une ba-

riquc d'eau, la conserve pure et douce

sans la moindre alteration, pendant un

temps indeteraiin6. L.

Chenilles. — On assure qu'eii saupou-

drant les arbres fruiticrs avec la rasine de

I'ellebore blanche, broy6o et r^duife en

iX)udre, on les preserve des ravages des

chenilles. -^ Port Mirror.

(^Pour le Jaarnal cfJlgriculture,)

REMAEQUES
Sur VatmospMre de Londres^ pour U mois

d''aoUt, d'^apria uji grand nombre d^observa-

tions.

Baromitret Tktrmometre.

Med. max. 29.891
Maximum, 30.260
Minimun, 29.350

Medium, 61.6
Maximum, 82
Minimun, 41

Tableau dej vents.

Jours.Pt.de la ros6e. Joufs .Pt.fos 6c

N. 1 55.5

N.E. 2| 53.

E. li 55.5

S.E. 3 60.

s.

s.o.

o.
N.O.

2^
6

63.

58.5

55.

53.

Hygromare.

Medium point de la rosee, 55.3
Maximum, 69.

Minimun, 46.

La moyennc s6cheresse, 6.3

Plus grande moyen.secher.du jour, 12.4

La plus grande s^'cheresse, 29.

Rayonnement.

Plus grande moyen. force du soleil, 33 .

1

La plus jjrande force, 59.

Moyen froid du rayonn. terre&1;re, 5.2

Le plus grand froid, 12.

La quant, moyen. de pluie (pouces) 1.453

La moyenne d'evaporation, " 3.327

La temperature de ce mois est un pen

reduite, vA Pinfluence de nnits gen^rale-

ment chuudes. L'action des rayons solai-

res est cunsiderablement augmentee par la

chaleur de la terre qui rayonne sou caloric

dans Patmosphere. j tandis qu'au prm-

temps, elle absorb© tons les jonrs une par-

tie de cette chaleur que le soleil produit.

Les plus grandes chjaleurs en ete sent

g6n6ralement occasionnees par les vents

Est et Sud-Est : tandis qu'cn liiver ce sent

le8 vents Sud et Sud-Oucst qui les produi-

s>eiit. L.
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Jlgents du Joyrnal (PJlgriculdiirc,

A. Archambault,Ecr.Vareime3.

Hon, F. X. Malhiot...Vcrch<ires.

A. C. Cartier, Ecr....St. Antoiiic.

A.VaiiclaiKlaignc,EcrBclcDil.

M. Cordellier, Ecr....St. Hilaire.

Taul Bcrtrancl,Ecr...St. Mathias.

C. ShefTer, Ecr., N.P.Chambly.

Mr. J. B. Boargiie....St.. Damasc.

Dr. Consigny St. Cesaire.

Dr. Dc la Bniere St. Ilyacinthc,

Mr. Cadieux St. Simon.

Mr. Gendrcau, J. P.. St. Pic.

Mr. Blanchet La Presentation.

Dr. Smallwood St.Martin,Isle J6stis.

Mr. J. Broiisseau Quebec.

McLaren, Ecr Murray Bay,Saguen.

Mr. J. D^v^'er St. Paul, Abbctsford.

Robt. Richie, Ecr Bytown.

Major Barron La Chute.

L'editcur du Star Woodstock, H. C.

AVIS.
LES abonnements se re^oivent par la

PosTE (lettres affranchies), an bureau de
LA Soci£t6 (rue Notre-Damc), aux bu-

reaux DES MELANGES ReLIGIEUX, Ct chcZ
Ics Agents du Journal. — line prompte
rentree des deniers est absolumcnt neces-
saire. Lea abonnes sent pri6s de payer
sans delai.

Montreal, ler. octobre 1848.
"^

RECOMPENSE.
~

TOUTE personne qui trouvera,, ou four-

niiu des indices suffisants pour faire trouvcr
quelque MINE, de n'importe quelle deno
miuation, dans Petendue des Scigueuries
de Bertliier, Lanoraie, Dautr6, Dusable ou
Maskinonge, et plus particuliercment qui
pourra indiquer Ic lieu oii pent se trouver
une certaine MINE DE PLOMB, qu'a au-
trefois exploree feu le nomm6 Alexis Tel-
lier, vivant, cultivateur, de la paroLsse ic
Berthier, recevra du Soussigne une re-
compense de CTNQUANTE LIVRES,
cours actuel die cette Province.

JAMJES CUIHIBERT.
Manoir de Berthier, }

8 septembrc 1848.
\

OALENDRIER
ECCLESIASTIQUE ET CIVIL

POUR l'ann£e 1849.

CE CALENDRIER sera a vendrc vers

le ler. novembrc prochain, aux bureaux

des Melanges Religteux et chez les princi-

paux libraires de cette ville.

Ce Calendrier est un dei plus complete

qui se publient parrni nous. II sora de plus

de beaucoup amelior6 sous le rapport ty-

pographique et sous celui do la qualite du
papier.

Ce Calendrier contient ce qui suit :

lie nom de tons les Saints et de toutes
les fdtes qui se rencontrent durant I'annee

;

Les 6poques eccl^siastiques, politiqucs,

etc., les plus capables d'intercsser les lec-

teurs canadiens

;

Une liste complete des membres du
Clerg6 Catholique des Dioceses dc Mont-
real et de Quebec

;

La liste et les Termes des Cours de Jus-
tice

;

Une table relative an commencement
de I'aurore et a la fin du crepuscule

j

Un tableau de la valeur, etc., des raon-
naies

;

Le commencement des saisons
j

La date des quatrc-temps
;

Le comput ecclesiastique
;

Le nombre, la date, etc., des dclipsea

pour 1849, calculees avec la plus grande
exactitude

;

La liste des principaux membres ciii

Gouvernement

;

La liste des membres de la Legislature
Provinciale

;

La liste des membres du Conseil Legis-
latif;

La liste des Examinatenrs des Institu-

teurs pour Quebec et Montreal, etc., etc.

La liste complete des Magistrats, des
Avocats, des Notaires, des Medecins,.

etc. etc. etc.

Ce Calendripr se vend a tr^s-bas prix

EN DETAIL ; on fait encore une DIMI-
l^UTION CONSIDERABLE a ccux qui

achetent en GROS.
MontK'al, 6 octxjbre 1848.
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AlSmONCES.

L. P. BOIVIN,
Coin des B.ues

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT,

Vis-d-vis Vancien Palais de Justice,

Montreal.

OFFRE ses plus sinc6res remerciments

a ses nombretises pratiques pour I'encoutage"

ment liberal qu^il en a recju, et profile de cette occa'

sion pour les informer qu'il a transporte son Maga
sin a I'eudroit ci-dessus, ou il espere rencontrer 1^

mdme encouragement dont on I'a hoiioi6 jusqu'a pre'

sent.

Son Assortiment de Bijouterie consiste en
'

Montres en Or. en Argent, d Patentes et d Cjlindiej

pour Dames et Messieurs,
Chaines de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, Rubans, Chaines courtes en Or et

Acier pour Montres.
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epinglettes de gout en grande vari^te.

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes en Argent,
Ornements de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille. en Perle, en Email,
Boites » Cartes en Argent, en Nacre et en Ecaille,

Bourses en Soie, avec ornements en Acier,
Ridicules de Dames, en Acier,
Lunettes en Or, Argent, Aciei et Ecaille,

Boites pour do de Fantaisie,

Pendules de diverses especes,
Coutellerie 'fine, etc., etc., etc.

— AUSSI,

—

Lantemes pour passages, Tran^parents pour chassisj

Miroirs assortis, Paniers fran^ais de Fantaisie, une
grande vari«t6 de Tapisserie, Parfumerie fran^aise et

anglaise, Cannes assorties, Chapelets, Medailles et

Crucifix en arnfent et en metal, et une grande vari^te
d'objets dans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE,
jr ES CHAMBPvES DE LA SOCIE-

JL^ T£ et le BUREAU DU SECRE-
TAIRE soiit maintenant ouverts

chcz M. George Shepherd, Grenetier de
la Societe, No. 25, rue Notre-Dame vis-a-

vis du Bureau du Conseil de Ville.

Heures de Bureau.— Depnis Dix jus-

qu'a Une heurc ; durant ce temps le Se-
,

cretaire se tiendra generalement au Bu
reau.

Montreal, ler. juillet 1848.

MELANGES RELIGIEUX

GE journal se publie le MarDi et le ven-
dredi

; il est Religieux, Politique,Com-
nicrcial et Litt6raire

; il contient toujours
les uoiivclles les plus recentes tant dii Ca-
nada que des pays etmngers. C'est aussi
un journal d'annonces ; le taux de celles-
ci est le meme que celui des autres jour-
naux du pays. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des paroisscs du Bas-
Canada, il doit done etre recherche pour
les annonces.— Le prix du journal est de
VIJ^GT CHELIJVS par annee, payables
d'aVance, frais de poste a part.—On s'abon-
ne a

Montreal, chez MM. Fabre & Cie.
Quebec, chez M. D. Martineau, Btre.

Trois-Rivieres, chez Val. Guillet, Ecr,
Ste. Anne Lapocatiere chez M. F. Pilote,

Ptre., au college.

Montr6al, ler. mars 1848.

—— ——

—

I. «

CONDITIONS.
Ce journal parait vers le premier de cha-

que mois et contient 32 pages de ma-
ti^res.

Le prix de la souscription est par annee

de CINQ CHELINS.
Les frais de poste sent a part.

On ne s'abonne pas pour moins d'un an.

La souscription doit etre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de
cixQ CHELINS, CO sera un chelin de plus
par cliaque mois de retard.

Les souscriptions doivent 6tre adi'cssees

au " Secretaire de la Societe d'Agricultu-
re du Bas-Canada."

Toutes communications, lettres, etc.,des-

tinees au Journal Pran^ais d- Agriculture^

doivent ^tre adressees (franches de port),

a PEditeur du Journal d'Agriculturb
(partie frangaise), Montreal.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
DES

MELAJ^GES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignomie et St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
Imprimeur.
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JflORiUD'IGKU'l'LTORi,
ET

PROCfiDfiS DE LA SOClfiXfi D'AGRICULTURE i)U BAS-GANADA-

VOL. 1* MONTREAL, NOVEMBil^, 1818. No. IL

A NOS ABONNtiS

DU DISTRICT DE QUEBEC.
Nos abonn6s clu district de Qu61jec sont

pries de payer immediatcmciit entre les

mains de M. J. T. Broiisseau, cliez M. Ca-

ry, marche de la haiite-ville a Quebec, le

montant de Iciirs soiiscriptions a ce journal.

Ccux qui dcmeurent trop loin de Quebec
doivent envoyer leur argent ^du^ eHvelop-

pe par la postc, ayant soin d'affranchir leurs

lettres. MM. Ics cures sont pries de faire

pour ce journal tout ce qu'ils pourront, afin

que nous puissions en continuer la publi-

bations une autre annee, et faire hoiineur

a nos affaires d'ici k cette epoque.

NOTE SUR LES POMMES DE TERRE.

Conirae cultivateur, j'ai du aussi m'oc-

fcuper de la grande et grave question des

pornmes de terre ; mais, coraine tout le

nionde, je n'ai rencontre, pour fruit de mes
cssais, que deception et tenebres nlyste-

rieuses.

.Cependant, j'ai ete docile k siiivre les

avis donnas par lesjournaux ; mais, lielas !

la science, aujourd'hui si puissante, doit

s'inclincr ici, et reconnaitre que dans la

maladie des pommes de terre elle n'ascrvi

qu'a compliquer le mal, par le grand nom-
brc d'opiuions emises qui s'enlre-choquent

pour s'entre-detruire.

On le salt, les circonstarices les plus op-

posees oat rimcne les monies resultats

dans cettc maladie ; de qui est une preuve
6vidcntc que -la (iausc qui I'a produite no
nous est point connue, et que, pour cette

raison, le renitjde n'est point en notre pour

voir. Au point ou nous en somnies, il cs-

m6me pormis de croire qite la nature 8cul«:t

pout nous delivrcr de ce fleuu.

C'est pour(|uoi nous, simp.es cultivii-

teurs, qui, par bonheur, ne raisonnon>j

guere sur les causes mysterieuses, nous de-

vous tout espercr de la Piovidence qui

veille attentivement sur nos besoins, ot,

par U, agir avec confiance. Prenons pour

exemple les chenilles. Que n'a-t-on pa^s

dit et 6crit pour leur destruction ? Et au
moment ou leur multiplication ilous effra-

yait sur les suites d'un tel fleau, I'intelli-

gente nature nous en deVivra par quelques

frimas ! De m6me, esperous-Ie, la pomme
de terre va sortir victorieusement de la iut-

te qu'elle subit depuis trois ans.

Sans doute, il y a ccrtaincs precautious a

prendre pour aider la nature ;.mais ii ( st

peu de cultivateufs qui les ignorent. lis

vont contini^er a faire de la prccieiise plan-

te des plantations etendues eLsoIgn6es, au-

tant du moins que leur ressoui'ce en seme n-

ce le leur permet ; car ils savent, les culti-

Vateur.-^, que la pomrae de terre est deve-

nue partie essential le de I'alimentation des

classes pauvres. IMais il est consolant de
pouvoir ajouter que, lors meme qu'elle sor-

tirait en partie de nos cultures, nous n'au-

rions plus tant a en souflrir, car nos ressour-

ces agricoles sont prodigieuses. Le besoiu

nous a mis sur nos gardes, et une heureuso

reaction doit s'ensuivre.

Parmi leis precautions que nous av^ ., ^

prendre, je crois d.evoir en signaler quel-

ques-uucs. La premiere, c'est la mutatimi

de la semence. Les cultivatenrs sq font

une loi d'acbeter de temps a autre les Se-

mences de leurs cer6alcs dans des contreos

dont le sol contraste avec Ic leiar. Nos
nombrcuses plantes protag(^rcs sont aussi

sujottes a la mt-me rdgle. En serait-il au-

trement pour les pommes de terre ? Je ne
le pense pas : et meme une experience que
j'ai faite en 1847 mc permet d'affirmcr
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que cctte pratique am6nerait de bons r6-

sultats. Ceci n'aurait d'embarrassant qu'im
^change fait do part ct d'aulre, mais toii-

joiirs dans I'inter^t de tons.

Un mode de plantation qui est en iisaf^e

dans nombre de contr6es est, selon moi,

tres-vicieux, surtout dans les circonstances

presentes, c'est de placer le tubercule sous

la rate. II vaut infiuiment mieux labourer

lo chanap profondement, et ensuite I'a-

meublir a la pioche pour planter au milieu

de cettc terre raeuble ; car, la, le tuber-

cule se trouve dans des conditions de suc-

ces non donteuses. II se trouve assaini

par-dessus et par-dessous ; Pemission des

racines se fait facilement et promptement,
et par suite une vegetation vigoureuse a
lieu. Ce proced6 est surtont de rigiieur

pour^un sol heibeux et gazonne, oii la cul-

ture de la pomme do terre est seule possi-

ble, et memo necessaire, pour preparer ces

sortes de terres aux cultures subsequentes.

Enfin, toutes les famous qu'exige cette

plante doivent ^rc donnees en temps utile,

ear de ces soins depend toute la reussite.

II est prouve anjoiird'hui que Farrachage
de la pomme de terre doit 6tre retarde

anssi loin que possible, pour ^viter une fer-

mentation tr^s-dangereuse, qui se develop-

perait si les tubercules 6taient mis en tas

lorsquc ia maladio est dans lo fort de Pac-
tion.

J'ai fait plus, et je le conseilte a tout le

monde. Dans une pidce plantee en pom-
mes de terre, j'ai arraclie une ligne entre

deux, les lignes qui restaient, apr^s en
avoir coupe les tiges et mis une trainee de
paille par-dessus^ j'ai butte cesrangs avec
la terre oii se trouvaient les lignes^enlevees.

Ceci donna pour resultat d'assainir le sol

pour I'hivcr, et de couvrir assez les pom-
mcs de terre pour les preserver des fortes

gclees si elles surviennent. Au printemps,

on est fort content dc retrouver des pom-
mes bien conservees et d'excellentc qua-
lite.

Malgre Pimmense avantagc que nous
ofFre la culture des pommes de terre hati-

vcs, les Gultivateurs la negligent beaucoup
trop. II conviendrait d'>y songer, puisque
lerr produit, toujours abondant et certain,

pent devancer de un a deux mois la recolte

ordinaire, ct qu'cllcs ne sent prcsque point

endommagecs.

Voici sur la culturo des pommes de terre
pr6cooes quelques avis que je crois pou-
voir hasarder J

1. La premiere condition pouf obtenir
un bon produit des pommes de terre hati-
ves, c'est de les placer dan» un sol liche et
bien ameubli

;

2. Faire choix de beaux tubercules, ct
couper en deux ceux qui exc6deraient la
grosseur d\m ocuf

;

3. Comme le sol est plus t6t 6cliaufr6 h
une faible profondeur qu'a une plus grande,
il faut mettre le tubercule a 6 a 8 centim.
en terre ; mais il est bon d'elever dessus
un petit manchon pour le garantir des ge-
lees qui pourraient survenir

;

4. II est bon d'^amorcer cliaqae pied avec
un engrais stimulant : cettc petite precau-
tion les rendra plu& piecoces et plus pro-
ductives ;

5. Enfin, biner et butter en temps con-
venable. La pomme de terre aimo la

corapagnie de I'ouvrier.

Lambert,
Cultivateur & Montbazon (Haute-Sadne)^

COMPOSITION DES TEKRES.

Maniere de juger la hont& des terres par la

position et les appariences physique*.

(M. Ducoin d; sson ami.)

QutJ fais-tit qnand tu veux loner une nou-
velle ferme dans un pays quo tu no con-
nais pas assez 1 Tu pareotirs tout d'abord
le domaine en examinant soigneusement
ie terrain. La Mcl^ye a* la main, tu observes-

la situation dc chaque pidce, c'est-a-dirc

son exposition^ au noid on au midi, dans u»
vallon, dans une plaine ou dans une gorge
plus ou moins 6troite ; tu vois si elle est

convcnablement abritee, soit par un cotcau
voisin, soit par une' lisiere de bois, suivant

la culture ^ laquelle elle parait propre ; tn-

remarques si I'eau pent la submerger pen-

dant Phiver, si les pluies y laissent sejour-

ner Peau dans des bas-fonds ; si elles n'ont

pas laisse des rigoles ou des traces de de-

gradation dans un sol en pente qui regoif

les egouts des plaines voisines ; tu observes-

encore P61oignement do P habitation, la fa-

cility ])lus ou rnoins grandc des routes qui

y conduisent, les ddgats q^ue dans la man-
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iralsd •salsdu Ids passarit^ pcdvcnt flilre,

feproutret au3t Scraaillcs, si Id choniin est

impraticabid.

Touted ces cdnsid6 rations sont fort uti-

les ; ce §dnt lesprenii(^rcs aiii doivent t*dc-

cuper. Ainsi la.pogitidn clu terrain & cul-

tivcr fixe ptcrviSoirement pour toi uno va-

\euf ftii sbl, independamment des arbres,

blt^tures, etc, qui doiveat 6tro estim6s k

j[)art.

Co n'est ^li'apriis co prenliej examen
que tu t'dccupes du sol en lui-til6me.

Qiioique des sols d'uiid nature tr<^s-dif-

f6rente pui?iseiit dvoir un aspect semblabld,

I'apparence peut te donner des indices qui,

&ans t'ofTrir toute ^6curit6 iSdlement, ne te

iaisseront gudre de cliances d'erreur, s'ils

sont r6unis. Ainsi, il est pfobable qu'une

terfe brunatre on jjtune-fdUce, si elle se di-

Vise facilement, est natutellemexit fertile.

Si elle paraittenace,si elle forme des mot-

tes fort dures, si aprds la pluie elle parait

fortement battue et se couvre d'une croute

dure, si apfe^ des cJialetlrS elle se crevasee

dans tons les sens, tu peux juger qu'elle est

froide, difficile d travailler, sensible 5 la

fchalenr qui Id, fendille et k I'hunlidit^ qui

la reiia plus compactd ; iti en concluras

qu'il te faudra d'as^ez graiids frais pour en
firer des produits dans son 6tat actuel, et

qu'il faudra rarii6liofer pas des amende-
tnens cdnveiiafcle, si tu teux eri tirer tout

ie parti possible^ Mais p'o'ur pen que tu

aies sous la maid Ips anderidertiens qu'il te

faut el dorit je te parlerai bieritot, pour pen

que tu puisses doririer ftiiij fe'aux I'ecoule-

irient cCnvertable, ces softeS de terres se-

i-bnt les meilleures pour toi, et ello te reri-

dront au centuple les frais que tu feras

J)our el les.

II y a des sols qui ont des d6faufs iout-i

fait contraires ; ils sOTit sees et gableux
;

les grains pitiV6f;uteris qiii les compose nt

n'ont aucurie adhererlcc eritio eux ; les

Vents et la pluie ont bient6t effac6' la trace

des sillons formes par la charrue. Ces sols

feont encore de mauvaiSe nature ; on n'en

tirera que des i^cdiios pauvres et maigres
jusqu'zl ce quails soiertt mOdili6s par de.«?

ameriderrients coiivenablcs et des engrais

feuffisants.

II existe bion pen do tcrre qui n'aient

quclquo ddfaut ot qui, uvant de reoevoir

I'engraia, uc jxiisaont 6trc rondues meil-

leures par des m6iangcs oonvcnables. Mais
pour appliqucr ces m61ange8 d'uno manid-
ro sens6o, il faut connaitre plus intiraement
que Port ne pent Ic fairc a la simple vue la

composition des terres.

Maniire de jilger les terres par les plantes

qui y craissent naturellement,

Tu sais, n'est-il pas vrai, que lorsqu'on
laisse unc terrc en jach<ire, elle se couvre
naturellement de diverscs esp^ces d'her-
be ; tu sais encore que les mfemes lierbes

ne croissent pas indifTeremment partout

;

plusieurs especes affectionnent tel ou tel

sol plut6t que tel autre, et c'est dans cette

predilection qu'on trouvc un indice tr^s-

coraraode ])our apprecier a la simple vue
la qualite des terres.

Cependant cet indico n'est pas aussi siir»

qu'il est commode ; il y a des plantes qui
croissent iiatnrellement dans un sol argi-

leux au niveau des mefs et qui ne prospd-
rent plus a quelques centaines de m<^tres
au-dessus dans un sol semblable. II y a
des montagnes eleveea qui sont tout a fait

nues. Un terrain sableux que le voisinago
des eaux et des abris convenables entre-

tiendront dans une liumidit6 suffisante

pourra porter des plantes qu'il laisserait

perir assurement, si ces deux circonstances
n'existaient pas.

D'un autre c6t6, la difference des cli-

mats a une influence trds-grande sur les

v^getaux. Telle graine portee par hasard
dans un climat Stranger n'y prosperera
qu'a force de soins. Nos jardiniers fran^ais

cultivtnt a grands frais dans leurs serres

chaudes des plantes qui croissent naturel-
lement entre les roches et sur les vieux
murs dans les pays chauds.

L'indication de la nature du sol donnee
par les plantes qui y croissent d'elles mo-
nies ne merite done qu'une demi confiance,

et c'est avec la plus grande reserve que lii

dois t'attacher a cet examen. La chaleur,

la secheresse et I'humidite ont, dans ce cas,

comme dans tout ce qui concerne I'agri-

cnlturo, la plus grande influence.

Aussitut que I'argile encore presque pure
peut developper Ic germe qne le hasard
lui a confic, c'est le tussilage pas-d^dnc qui

y croit tout d'abord
;
puis viunnent la lai-

tue vircaaCt le surcau ycblcy et enfin, quaml
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I'argile devient un pen plus permeable a la

chaleiir et a Pair, ont voit naitre orciinaire-

ment Vagrostis tragante et la chicoree sau-

vage.

JJanthi/llide vuhieraire^ \es potenttiles an-

serines et ramprnitesc'XT^oththQiii assez bien
les terraiijs argiio-calcaiies, tamlis que la

potentille pHntanniere se plait mieux dans
les terrains calcaires proprement dits. A
mesure que I'argile est plus divisee par le

calcaire, on voit prosperer succcssivement,
d'abord la melique bleue, la laitue vivace et

le sainfoin cultive, puis la brunelle d gi'ctn-

des flewsy la boucage saxifrage Qi\n, glohu-

laire commune,

Les terrains sablonneux ont des plantes

qui les caracteriscnt d'une nianicre assez

tranchee, pour que leur nom I'indique:

telles sent Velyme des sables, la statice des

sables, le roseau des sables, etc. ; les canckes,

tes orpins, les cistcs, la spcrgide des champs
appartiennent, ainsi que bien d'autres es-

peces, a cette sorte de sol que I'aspect phy-
sique caracterise d'ailleurs suillsamnient.

Les auteurs qui ont classe a grands frais

d' erudition les plantes suivant les sols qui
lear conviennent le mieux, ont ajoute a

leurs listes une nomenelature de cclles qui
croissent dans I'eau, toiite I'annec, on bien
seulement qoelques mois ; ils ont fait une
autre categorie des plantes qui croissent

spontanement dans les terrains ombrages.
Je suis persuade que tu as pen de profit a

tirer de ces savantes reclierches, je desire

trop t'^tre utile pour charger ta memoiie
d'une nomenclature sterile.

Un pea d'habitude te portera a t'attacher

ades caracteres plus serieux dont il me
reste a te parler.

Classification des differentes sortes de terres.

Si nous voulons appliqucr a chaque es-

pece de terre les amendements et les en-
grais qui lui conviennent pour y cultiver
les vegetaux utiles qui plaisent le mieux,
il faut savoir les distinguer I'une de I'autre.

Tu sais sans doute deja que les trois ter-

res elementaires sent Falumine, lasilice et

la chaux. Suivant que Tune domine dans
un sol, celui-ct prend le nom de sol aiumi-
neux ou argileux, sol silicieux, sableux ou
sablonHCUx, sol calcaire. Arrdtons-nous
un instant k examiner leurs proprictes.

Article 1. — Terres argileuses.

L^argile pure est composee d'alumine,
de silice, et coloree par 1'oxide de fer. Ces

' trois substances sonl tellcment imies qu'on
ne pent les separer en les faisant bouillir
dans I'cau.

Lorsque I'argile est en cet etat, elle est
tout a fait inipropre a la vegetation des
cultivees. Miiis si Targile contient seule-

1
ment 15 pour 100 do sable qui puisse 6tre

i separ6 par I'ebulition, et par consequent se
1 trouvc a l'e*at de melange et non pas de
cowMnaison intime, elle commence a se

i
laisser penetrer. Les sols de cette esp^ce

I

qu'on appelle terre argileuses, terre glaiseu-
! ses, terre froides, sont tres-diliiciles a culti-

ver. En hiver elles s'inijiregnent d'une
,

grande quantite d'eau qui forme une pate
excessivement tenace ; Phumidite persiste

extrdmement longtemps, k tel point que
jusqu'au cceur dc Pete il est tres difficile de
les labourer, ("^uand arrivent les grandes-
clialeurs, c'est l'extr6me contraire qui

I vient contrarier les efforts du laboureur.
i L'argile forme une croute epaisse, dure et
compacte que le soc de Ta charrue pent dif-

\

ficilement entamer et qu'il souldve en lon-

\

gues lanieres. Les labours sont done tres-

penibles et tres dispendieux dans ces sor-

tes dc terres ; cependant il n'y en a pas oii

ils soient plus n6cessaires, s'il est vrai, com-
me nous le verrons, qu'une terre ne pent
6tre fertile qu'autant qu'elle est facilement
permeable a Pair eta la cbaleurcomme a-

I'l'iijiiiidite.

Les terres glaiseuses ne donnent que des
produits m^diocres et tardifs. Les vege-
taux n'y puisent qu'avec peine la nourri-
ture qui leur est propre. Les cerealespeu-
vent dans les annees favorables y prendre
un developpement assez considerable, mais
elles grdnent pen. La constitution des ve-
getaux herbaces comme des vegetaux li-

gueux parait plus moile, plus aquease que
dans tout autre sol.

A mesure que le sol argileux se trouve
mele d'une plus grande quantite de sable,

il perd une gTande partie des defauts de
Patgile ; il prend alors suivant la propor-

tion de silice le nom de terreforte ou celui

de terre franche.

Tfrres FORTES.— Les terre fortes qui
contiennent naturellement ou artificielle-

ment dii carbonati3 de chaux peuvent don-
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ner d'aboiid;inls produits ; toutefois il faiit I qui forme (qiiand cllc renferme en outre

bien choisir son touips pour n'n voir pas trop uuc ccrtaine quantile do chaux on decraie),

do peine a los labourer, et elle doivont^tre qui forme, dis-jc, lossols les plus richea

relournecs iVecpiemmcnt. Un sol dt

nature, pour Ctre aussi bon quo ])ossible

doit fouinir ^ i'analyse, sur cent parties s6

dies.
50 parties d'argile,

30 })arties de sable,

15 parties de calcaire,

5 parties d'humus
organ iqucs.)

La terre ne sera que meilleure pour la

ni6me quantity d'argile, si le calcaire est

tin pen augmeute aux depens m6me du sa-

ble, et si I'humus est plus abondant.
Les terres fortes donuent d'abondans

produits quand les labours out 6te nom-
breux

;
quand les gclees ont bien emiette

les mottcs et ameubli le sol
;
quand les se-

mis ont ete faits sans pluie et sacs s6clio-

resse
;
quand dcs pluics fines et chaudes

tombcnt assez frequemment sans arriver

pas averscs et par orages
;
quand a une

cette que le cultivateur puisse desircr. La plu-

part des cerealcs y r6ussissent jxirfaite-

mcnt ; lacharrue les retourne sans peine
;

les mottes s'ecrascut bien, quand elles sont

essorees ; tons les en^rrais leur conviennent

Cc que je viens de te dire sullit, je pen-
se, ponr te faire coraprendre que si tu veux

(mati6res ne p^g perdre tes cugrais dans les terres

i

fortes, il faut y em]>loyer, dc preference,

des " fumicrs longs " qui prennent de la

place en se pourrissant et tendent a per-

mettre a la terre de so divisor. C'est a

I cette sorte dc terrain, qu'il faut destiner

les liti^res faites avec dcs ajoncs et les bru-

yeres, toujours dans le but de diviser le sol

en le fuinant. Les recoltes qu'on enfouit

en vert, c'est-a-dire, avant la floraison,

comme le treflc, etc., produisent le mcme
eifet, quand il est possible de les intcrcaler

dans Passolemcnt.
Tout ce qui pent contribuer a diviser les

pluie mod6rec succ^de une chaleur bien-
|

terres argileuses, pour les rendre plus legd-
faisante qui penetre la terre. Mais il est

, ges, est excellent. Les graviers et les sa-
rare que toutes ces circonstances se trou- bies des rivieres sont tresbonspour attein-
vent reunies, et trop souveut les terres tor-

| dre ce but. Tu choisiras, de preference,
tes se sentent de rintemperie des saisons

;
'

le sable limoneux qui renferme toujours
les recoltds y manquent plus que dans les

! des debris de vegetaux ou de poissous, et
autres terres. C'est un prejudice d'autant

j

qui gg trouve imprcgn6 de sel, si tu as a ta
plus grand pour le cultivateur que ces terres portee du sable de mer. La craie et la
doivent 6tre plus fr6quemmcnt remuees, marine, surtout quand elle n'est pas trop
et que les labours y sont plus dispen-

i argileuse, pent te ccnduire au m6me but.
dieux, puisque les boDufs et les chevaux, Une terre argileuse pent contenir jusqu'a
ayant plus de peine a tirer, y font moins 40 pour 100 de calcaire, sans en souftrir.

ds besognc en un temps 6gal. 11 faut, en
j g^ ^^ ^^•>^^ ^.^ g^^.i^, ni cailloux, ni craie,

outre, perdre un temps prccieux a faire des
I
^.j^^j.^^ a ta disposition, pour amender

fosses 3t des rigoles d'ecoulemcnt ix)ur les
; ^^^ Torres fortes, tu n'a — '-

eaux. 1

La luzerne et le trdfle divisant le sol a
j

diverses profondeurs ont la propriete d'a-
i

meublir les terres fortes. Parmi les cere-
1

ales, il faut y cultiver dc preference le fro-
j

ment et Pavoine. Les f^vesy reussisscnt

;

bien, ainsi que les pois, les vescos, la. chi- I

coree et les racines alimentaircs ; le colza,

!

le pavot, la moutarde sont, parmi les plan-

tes industrielles, cello qui se trouvent le

mieux de ces sortes de terre.

qu un moyen a

prendre, c'est d'amener des fascines sur

ton champ, et de calcincr au rouge une
plus ou moins grandc quantite de terre, que
tu repandi*as ensuite sur le sol. Tu sais

que I'argile, chaflee au rouge, u'absorbe

plus I'eau et divise le sol comme le ^a-

ble.

Ce que je t'ai deja dit prec6demment
des modifications auxquelle se prt^te si bien

la chaux, doit te fairc voir qu'aucun amcn-
dement ne convieut mieux. 11 est bien

Terres FRANCHES—DnusTanalyso que ! dililcile que tu n'aies jms a ta portee un

je t'ai cilee d'une terre iorte,augnicute la : seul des laoyens d'amelioration que je

proportion de sable aux depens de la pro-
j

viens de findiqucr. Mais, souviens-toi

portion d'argile, tu auras uue terre francke
|

bien que ces moyens doiveut etre proper-
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lionn^s anx r^coltes sulis6quentes que tii

penx esp6rer ; il ne faut consacrer 4 Pam6-
lioratlon d'lm champ qu'une partie des be-

nefices qu'on doit raisonnablement en es-

perer dans leg annees suivantes. D'ail-

lenrs, il faut, avant d'essayer d'amender le

sol, procurer aux eaux un ecoulemejat con-

venable , c'est U la premiere condition pour
rendre une terre fertile.

Terres marneuses.— SoLivent dans les

terres oii I'argile domine, le carbonate de
chaux est en proportion plus forte que le

sable. Si cette substance, est sous forme
de graviers on de pctitcs pierres, elle a git

comme le sable ou a pen pres, pour la divi-

sion du sol j mais, lorsque I'argile est plus

intimement liee avec la craie, le tout for-

me une masse compacts, souvent aussi du-
re que la pierre.

Les argiles marneuses conscrvent autant
I'humidite que les argiles pures ; elles s'en

p6netrent a une grande profondeur, et re-

tiennent I'eau avec une grande force.

Sous ce point de vue, elles ont les m^me
inconveniens que les argiles dont je t'ai

parle sous le nom de terres froides. Elles

lai.ssent en outre p6netrer davantage le

froid pendant I'hiver, jusqu'a la racine des
plantes qui ont plus a soufFrir par conse-
quent de la gel6e. Les cultures de prin-

temps y reussissent mieux, lorsque la sai-

son n'est pas pluvicuse et que les terres

sent bien egouttees.

Tu peux assainir oes sortes de terres, en
leur donnant le sable qu'elles n'ont pas, ou
en employant, comme pour les autres ter-

rains argileux, les memes moyens de divi-

ser le sol. Tu parviendras alors a donner
a ces terres une fertilit6 remarquable.

Argiles rouges.— II y a des terres ar-

gileuses qui doivent leur coloration en jau-
ne plus ou moins raugeatre, a une forte pro-
portion d'oide de fer. Ces terres, outre les

inconveniens de toutes les argiles, sent ren-
dues plus st6riles encore par une surabon-
dance de cet oxide. On dit qu'une tres

petite quantity fovorise au contraire la ve-
getation

; et, en efl'et, on en trouve des tra-

ces dans le tissu des plantes. Le meilleur
moyen de neutralise les funestes effets de
Poxide de fer, c'est d'y m^ler du sable ou
des graviers, pour lesquels il montre une
fissez grande affinity.

A continuer.

BNGRAIS I.IQUIDB POUR J.ES PBAmiES.

M. 1g vicomte de Romanct, membre da
conseil general d'agriculture, a bien voulij

nous cpmmuniquer qn^lques details sur les

resultats qn'il vjent d'obtenir,dans les prair
ries rnaigres de la Splogne, d'un engraia
liquide qu'onlaisse pepdre pfesque partout
en France, II 3, fait cqnstruire, attenant 4
son chateau des Aubie|=s, pr^s Salbrig
(Loir-et-Cher),une fosse rey6tue de ciment
remain, laquelle re^oit imniecliatemeftt non
seulement les vjdangeg de I'habitation,

mais encore les eaux de lessive et de sa-

von, les eaux qui sortent deg cuisines et

m6me de la chambre des bains. II obtient

ainsi chjique mois 3Q a 40 hectol. d'un eur
grais telleraent actif, que, repanc^u sur les

pres au moyen d'un tpnneau pprtatif, dans
dans le genre de qqu-s. 4pnt pn se sert pour
I'arrosage de Phiis, \\ produit (ies effetg

sensibles 4 i'qeil darig I'espace de douze
jours seulement. Une partie d^ pre, arrosee

le ler. decembre, se disting^ait de join du
reste dp la prairie, d^s le \% ^n m6me mois,

par une nuance yerdatre ; et, le 15 janyier,

apr^d la fonte des neiges, elle formait un
carre vprt au iniUeu ^\ir\ pfe ppmpletempnt
jaune.

M. le vicomte de Rpmanet recemmande
de choisir, autant que ppssible, ppur I'arrp^

sage un temps pluvieux, parce que la dcr

perdition des gaz est moins gyande, et que
la pluie qui tombe fajt penetjrer I'engraig

plus avant dans I3. tprre, et en m^me tempg
diminue tpujours Paction tres-energique de
cet engrais sur les jcunes feuiiles des her^

bes qui cpraposent le pr6. La neige, quancj

elle tombe immediatprnent apr^s I'arrosa-

ge, est plug favorable encore, car pile en-r

veloppe le sol d'une couverture (^u; erap^s

che presque toute I'evaporation.

Une trappe qui s'ouyre au dehors permet
de puiser le liquide, et de remplir le ton^

neau soit avec des seaux, soit avec uno
pompe, laquelle rend Poperation beaucoup
plus facilp, Cet engrais etant fort 6tendu
d'eau et eulev6 souvent, ne r6pand, Iprsr

qu'pn le trp,nspprte, qu'une pdeur a peine

sensible ; M. le vicomte de Romanet ajou-:

te qu'on pent, a I'aide (ies precedes de des-

infection aujourd'hui connus, faire dispa^

raitrc corapletement cette odeur, et rendre

en mCme temps plus fixes les princines vo-

latifs qui donnent k Pengrais dont il s'agit

sa plus grande 6nergie,
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lAste de quelques plantet et arbres d'orne-

mcnt tirei dans le principe de VAmerique
du J^Tord.

(Suite.)

Le touleau ncM'r ; le bonleau k canots;

1g bouleau a fbiiillcs de marceau ; le h^trc

ferrugineux ; r6rable i fcuillcs de fr^ue
}

I'erable a fruits cutonueux ; I'erable jaspc

(1) ; I'erable rouge ; I'erable a sucre \ Pe-
rable hybride (2) ; le frtine blanc ; le frdue

vert et le fr6iie quadrangulaire (jasmin)

;

la vigne vierge ; le groseillier odorant ; le

noyer pacanier etle noyernoir; [ejuglans
(noyer) amara^ cathartica, porcina et squa

mosa ; le pcupUer faux-tremble ; le pcu-
plier argent^ ; le pcuplier du lac Ontario

;

le clique blanc qu'on trouve en Amerique
;

le cliene a gros friuts ; le chdne oliviformc
;

le noisettier cornu ; le cypres faux-thuya ;

le pin k feuillcs divcrgentes ^ le pin doux
;

le pin resineux ; le })in rude 5 le pin inops
;

le pin du lord ; le sapin noir ; le sapin bau-
Hiier } Padiante pediaire ; Pastere a feuil-

les d'amandier ; Pa^tdre k grandes feuilles
;

Pasture i tige rouge ; Pasture buisson

;

Pasture geant ; Pasture reniarquable
; le

magnolier de Thompson ; le magnolier
glauque (arbre du castor) ; Paletris fari-

neuxj Perythrone a fleurs jaunes ou do-

r6es ; le virgilier ^ bois jaune (dedi6 a Vir-

gile) ; le liquidambar copalme ; le comp-
ton ou liquidambar i fVuille de c6t6rac

;

la neottie 6carlatc ; Pagav6 d'Am6rique
5

Paristoloclie siphon ; le tupelo velu ; le tu-

pelo aquatique ; le tup61o blanchatre ; le

raisinus i larges feuilles ; la smiiacine

ii grappe ; Pyucca nain j Pyucca a feuilles

glauques (3) ; Pyucca k feuilles d'aloes
;

la galane blanche ou a 6pi ; la galane a

grandes ileurs ; la galane des bois ; la gen-
tiane saponaire ; Pamsonia k larges f(juil-

les ; la gaillarde aristee (4) ; le cepiialan-

the occidental (bois-bourdon) ; les }>odo-

phylles en bouclier ; Penothere de Fraser
;

I'enothere glauque ; Penothere tardif
;

P6noth6re a gros fruits ; Penothere pour-

pre ; la ketmie moscheutos ; la ketmie mi-

[1] Jasp6, qui est a couleurs melang«5es corame le

jaspe.

[2] Hybride, plante nee de deux plantes difiorcntcs.

[3J Glauque, Tcrt bleualre, farincux.

[4] Aristee, ganiic d'une ou de plusieurs arelcc.

litaire
J

la ketmie des niaxaiis ; la ketmie
rose 3 le fusain noir iwurpre ; Pact6a a

grappe ; Pncacie ix>rte-corno ; Peni)horbe
h6terophyllo (1) ou cyathyformc ; le houx
d feuilles dc tro^me ; le houx opaque ; le

micocoulier k feuilles en ccEur ; Pairelle k
rameaux allong6s ; Pamsonia k feuilles

etroites; Pasclepiade tubereuse ; Pairelle

coiymbifdre k feuilles larges (bruydre)
;

la kalmie k larges feuilles ; le clethrasa k
feuilles d'aune ; P6pigee rampante (bruyd-
re) 5 P6rigeron presque nu ; la helenie
d'automne

; la lob61ie syphil6tique ; lupi-

nus arboreus, perennis, nootkatensis, sericuSy

aridus, piudllus, bicohr, et le lupinus mi-
crantus ; lo pachysandrc couche ; le pri-

nos verticelle (apalanche) ; le phlox a trois

fleurs (i)edoncule) ; le polemoine rampant

;

le pentstemon k feuilles lisses ; le pents-
temon flatiduleux ; les prenanthes a feuil-

les blanches ; la pyrole maculee (2) bruye-
re 5 le rhododendron d'Amerique ; le rho-
dodendron y)onctu6 ; la spiree k feuilles

d'aria ; le sumac vernis j le sumac copal-
me j le sumac aromatique j Ic sumac v^-
n^neux

; la viorne a feuillcs do poivrier
;

la viorne comestible ; la viorne nue et la

viorne k Manchester. — Jl continuer.

L.
o

Les abeilles europeennes dans l'ile

DE CUBA. — Dans un pays oii croit la caune
k Sucre, Pabeillc et ses admirables elabo-
rations semblaient ne pouvoir <^tre d'aucune
utilite pour sea habitants ; cependant quel-
ques colons ayant imports d'£^p^gne un
petit nombie de ruches, Pabeille curopeeji-
ne s'est tres-bien acclimatee dans Pile de
Cuba, et paie tons les ans avec largesse
ceux qui lui consacrcut leurs soins. Ses
produits, superieurs pent-6tre k ceux d'Eu-
rope, sent exportes, ou servent aux divert
besoins dc Peconomie domestique. II nous
aparu curieux de faire connaitrc ici Pim-
portance de cette branche de Pindustrie
ugricole, qui, en 1770, n'etait encore con-
sideree que comme une curiosite. Nombre
de ruches en 1827, 311,553. Quantite de
miel, 76,404 arrobes, (arrobe=32 livres)

;

de cire, 63,160 arrobes. — Traduit du Mes-
sager de Ptio de Janeiro. L.

[1] Ileterophylles, qui porte des feuilles dissem-
blablcs.

[2j Maculee, tachee d'uiic autre couleiir.
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Observations MfiTfioROLOGiQUES faites en la Cite de Montreal, durant le

par L. A. Huguet Latour, Membre

H Tkermometre. Barometre.
1

Direct.des vents Var. de Vatm,

o z, S a
Jours.

1
i

1

Q 1-^ 8ii.

'a.m.

70"

Ih. 61i. 81i. Ih. 6h. 8h. Ih. .6h 81i. 12h. 6h.

1

P.M.

74

P.M.

71

A. M.

29.38

p. M.

29.38

p. M.

29.36

A.M.

N.O,

p. M.

N.O,

P.M.

N.

A*M. midi P.M.

COUVVcndredi elair couv
2 Samedi

1
62 65 63 29.47 29.50 29.52 N.E. N.E. xN.E. COllV pluie JOUV

o 3 Dimaiic. 64 75 68 29.69 29.69 29.68 N. N. N. nuagjnuag couv
•^c/j 4 Liuidi m 80 69 29.69 29.67 29.65 N. N.O. N.O. nuaglnuag couv

.^^ 5 ) |3h50p.m. 64 82 72 129.64 29.63 29.61 O. O. 0. couv couv nuag
6 Mercred i 61 76 68 129.63 29.70 29.75 s.o. S.O. S.O. clair couv couv

r^ 7 Jeudi 59 75 64 129.99 29.78 29.76 s.o. O. O. clair clair clair

^ Vend red

i

56 70 QQ 129.74 29.68 29.65 s. S. s. couv couv pluie

9 iSamedi 55 75 68 29.69 29.71 29.73 s. s.o. s.o.Inuag nuag nuag
10

11^

Dimanc. 56 68 62 29.74 29.71 29.68 o. o. o. (conv couv couv
Lundi 04 70 60 29.62 29.60 29.67 o. 0. 0. pluie pluie pluie

112 jMardi 46 58 50 29.82 29.85 29.87 o. N.O. N.O. clair nuag nuag
13 'lb25a.m. 48 62 54 30.04 30.00 29.96 N. N.O. N.O. nuag clair clair

14 iJeadi 46 50 45 '29.90 29.71 29.56 N.E. s. s. nuag nuag pliiie

15 jVendredi 56 47 40 :29.20 29.26 29.38 S. s. 0. .pluie pluie clair

16 Samedi 45 56 48 29.58 29.59 29.61 S.O. s.o. 0. jclair clair clair

17 Diraane. 49 62 51 29.64 29.64 29.62 s. s. s. clair nuag nuag

18 Lundi 51 64 63 29.61 29.61 28.66 S.E. S.E. E. pluie

nuag
pluje nuag

19 ( 5h.5.p.m. 55 67 60 29.73 29.71 29.68 S.E. S.E. S.E. nuag nuag

20 Mercredi Qi^ 62 50 29.55 29.44 29.501 s. O. O. nuag nuag couv
21 jJeudi 49 64 46 29.60 29.64 29.70 O. N.O. N,0. clair clair nuag
oo jVeiidredi 40 46 40 29.81 29.79 29.68 N. N. N. nuag couv couv

23 Samedi 41 51 42 29.56 29.46 29.43 N.O. N.O. N.O. pluie pluie couv

24 Dimanc. 47 55 44 29.42 29.54 29.54| O. 0. 0. 1 pluie clair clair

25 Lundi 41 57 46 29.&6 29.54 28.57^ O. S.O.S.O.! clair nuag couv

26 Mardi { 39 53 44 29.68 29.70 29.72| N.O. O. o. clair clair 3lair

27 l» 4h4ia.m.' 37 56 44 129.7S 29.70, 29.541O. s. S. clair clair olair

28 Jendi j 39 45 39 29.37 29.40 29.35 N.O. 0. o. clair clair nuag

29 Ven'dredi' 41 51 42 29.33 29.32 29,38
29.60

S. s. s. couv 30UV pluie

30 Samedi i 52 54 47 29.52 29.64 S. 0. N.O,
1

1

pluie )luie iluie

SEPTEMERE COMPARE.

.

Thermometre. Burometre. Vents • Atrrwsph.

Maxim.

72 le 29
93 le 7
84 le 3

82 le 5

Minim. Maximum. Minimum.
^'

'A 72 A
d
A 6

d

24
17

20
16

1

5

17

16

13

•2

25
13

14

17

$-1

1

5

5

3

1

6

fcl3

1845
1846
1847
1848

43 le 23
44 le 22
43 le 24
37 le 27

30.00 le 12

30.44 le 10

30.12 le 10

30.04 le 13

29.101e 4
29.43 le 25
29.31 le23
2 9.20 le 15

10

6

5

9

2

14

10

4

1

1

1

1

2

4

5

7

2

6

18

13'32

12|37

1034
1027

1

J
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mens de Septembre 1848, avec des remarques sur les changements de Patmosphire,

de la SocUte d''*^griculture du B, C.

FwEMARQUES.

riuie la nuit, ec matin temps convert, pliiic vers lOli, A. M. et 3h. T. M,
beaiicoiip de linages, pliiie aj)rds-midi, ceiivert, vent.
Bean temps, beaucoup de niuiges, vent fort.

Bean temps, bcanconp de nnages, vent.

Bean temps, bcanconp de nnages, vent, soleil faible.

Bean temps, convert, beanconp de nnages.
Bean temps, cjair, bean soleil.

Beanconji de nnages, plnie a verse tont I'apr^s-midi, convert,
Bean temps, clair, qnelqnes nnages, vent fort.

Bean temps, clair, bean soleil.

Plnie tonte la jonrnee, temps convert.

Beau temps, clair, qnelqnes nnages, vent.

Beau temps, clair, qnelqnes nnages.
Bean temps, beanconp de nnages, plnie de lli. P. M. a la unit.

Plnie tonte la nnit et ce matin, et jnsqu'a 31i. P. M., convert.
Bean temps, clair, bean soleil, vent.

Beau temps, beanconp de nnages, plnie de lOli. P, M. convert.

Plnie cette nnit et ce matin de 8h. A, M. a 5h. P. M, convert.

Beau temps, beanconp de nnages, soleil
;
plnie de 12^h. a 2h. P. M. vent.

Bean temps ; vent fort ; coup de vent ; orage a 12^1i.tonnene,pluie jusq.4^h.P.M.et k Sh.
Bean temps, clair, bean soleil, qnelqnes nnages.
Beau temps, beanconp de nnages, convert de lOli.

;
plnie et gr61e a 2^h.P.M., convert.

Plnie cette nnit et ce matin, jnsqu'a l^li. P.M. et versSh.P.M.etde 1 Oh.P.M. convert.
Plnie nuit ; orage vers 81i.A.M.,plnie a veise ; de S^li, beau temps, beau soleil, vent fort.

Beau temj)s, clair, beau soleil, nnages de lOh., plnie de 3^h.a 51i. P. M.
Beau temps, clair, beau soleil, beaucoup de linages avant midi ; vent.
Bean temps, clair, bean soleil, vent, qnelqnes nnages.
Pluie nuit et matin, jnsqu'a 61i. A.M. ; apr^s beau temps,beau soleil,beauc.de nuages.
Temps coavert

;
plnie de 9h. a lOh.A.M., et de Ih.P.M. a la nuit; couvert.

Plnie tonte la nnit et la jonrnee jijsqn'a la nnit snivante 5 temps couvert.

PRONOSTICS.
iSuite.)

Si apr^s le vent il s'ensuit une gel6e
blanche qui se dissipe en brouillard, c'est

nn signe certain de temps mauvais et mal-
sain.

Le changement frequent du vent est

I'amionce d'une bonrrasque.
Les vents qui commencent a sonffler pen-

dant le jour sont beaucoup plus forts et dii-

rent plus longtemps que ceux qui comiuen-
cent'iiendant la nnit.

La gclee qui commence par un vent

nord-est dure longtemps et fait plus de mal.
De petits nnages blancs passant imme-

diatement sous le soleil lorsqu'il est pr6s

de Phorison, et s'y colorant en rouge, en
janne, en vert, etc., annoncent la pluie.

Lorsque la suie se detache et tombe de
la cheminee, il y a grande probabilite de
pluie ; niais si la ])raise parait plusardiuite

qu'a I'ordinaire, et si la Hamme })arait plus

agitee, c'est signe de vent et de froid

;

lorsqn'au contraire la flamme est droite et

tranquille, c'est un iiidice de beau temps.

M contiiiuer*
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NOTE SUB l'aGRICULTURE DE LA FLANDRE

ET DE l'aRTOIS.

Bien des causes out malnteuu I'agricultu-

re de la France dans un etat d'inf6riorit6

comparee a celle de I'Angleterre et de di-

verses contrees de PEiirope ; rime des
principales est le pen d'influence et de
considercition dont les gouvernements I'ont

entouree ; il en eat resulte que la classe

aisee s'cst eloignee des campagnes pourse
concentrer dans les villes oii clle trouvait

moins de soucis, surtout dans les temps de
troubles ; les campagnes sontrcstues, pres-

que generalement, sans haliitants riches et

instruits ; elles ont ete ainsi privees d'ad-

miuistrateurs et de guides dans toutes les

ameliorations a faire ; la pliq)art des culti-

vateurs qui ont acquis de I'aisance dans leur

6tat, loin de chercher a donner a leurs en-
fants legoiitde ragricuiture,les font elever
dans les villes et les poussent vers d'autres

carri^res qui les y iixcnt. Aussi la cultu-

re reste stationnaire, et abandonnee a des
cultivateurs nouveaux, qui, raanquant
d'expericnce, et presque toujoiirs de capi-

taux, marclient toujours en tatonnant, et

font souvent des 6coles qui arr^tent les

progres de la culture.

'En Angleterre, au contraire, il est con-

mi qu'un cultivateur ne pent rien sans un
capital suffisant ; des credits faciles lui

sent ouverts ; il a sous les yeux, de tons

les cotes, des exemples de grands proprie-

taires et de fermieis riches, qui, depuis
de longues annees, se font un honneur et

mi plaisir de la culture, et ont fait une
succession d'experiences dont il est a m6-
me d'appiecier les resultats. La stabilite

des fortunes donue au fils les moyens de
continuer et de perfectionner I'cBuvre de
son pere ; les ameliorations de culture,

d'instruments aratoires et de races de bes-
tiaux doivent necessairement en 6tre )a

consequence ; les gouts simples restent

dans le coBur de la nation ; aussi n'est-on

pas surpris de voir des bestiaux paitre dans
les pares de la ville de Londres, et jus-

qiie sous les fenetres du palais de la reine

d'Angleterre.

Tel est le resultat d"* institutions politi-

ques anciennes, qui donnent au sol la pre-

ponderance et la consideration, qui font la

base la plus solide d'un gouvernemeut, en
m6me temps que sa prosperity.

II est en France une contr6e privil6gi6e

oil la fertilit6 du sol, second6e par I'intel-

ligcnce et I'activite de scs habitants, a fait

faire a la culture de grands progres; c'est la

Flandre et I'Artois ; beaucoiip de proprie-

taires rival isent de zele avec les fermiers
pour perfectionner la culture. I)eja les

resultats obtenus sent grands. La simpli-
cite des mccurs des habitants a conseiv6
d'anciens usages qui lient entre eux les in-

terets du cultivateur et ceux de ses ou-
vriers ; ainsi les moissonneurs d'une ferme
sont presque toujours les memes de |.6re

en fils, et I'usage ancien leur donne la di-

xi(^me gerbe de la recolte des c^reales
pour tout salaire de moisson ; ils sont dono
interessecj a ce qu'elle soit aussi abondan-
te que possible ; aussi voit-on, des le mois
d'avril, des bandes nombreuses d'hommes,
de femmes et d'enfunts, sans surveillants,

agenouilles dans les cereales, les sarcler a

la main, pour n'y pas laisser une mauvaise
herbe qui puisso nuire d la recolte ; tons

les eflbrts tendent ainsi a la })rosperit6 do
la culture.

Les propri6taires et cultivateurs rivali-

sent de zdle pour faire des progrds. li en
est un, entre beaucoup d'autres, qui, par
son intelligence e< son esprit d'observation,
m'a paru digne de servir de module, c'est

M. Crombeck, cultivateur et maitre de
poste a Len?

;
petit cultivateur il y a vingt-

cinq ans, il a su prendre un essor dont pen
d'hommes sont capables ; avant I'etaolis-

sement des chemins de fer, il y avait 125
chevaux de poste, de diligences ou de rOu-
lage

; tons ces chevaux etaient poussifs,

et faisaient tons les jours leur service, m6-
nie celui de la malle-estafette, sans en
soufFrir. 11 m'a montre,en IS^^S,^ chevaux
blancs achetes poussifs liuit ans avant, qui,
depuis lors, avaient mene chaque jour I'es-

tafette, en faisant 12 kilometres k I'heure :

ils etaient en tres-bon etat. Je paraissais

surpris d'un resultat aussi favorable, quand
M. Crombeck, avec sasiniplicite ordinaire

me dit. Je vais vous montrer mon secret,

qui n'en est pas un : et il me fit monter
dans un petit grenier attenant au magasin
a fourrages : un hache-paille y 6tait mu par
une courroie, traversant la rue, qu'une pe-

tite machine a vapeur, d'un mecanicien
son voisin, mettait en mouvement. Un
homme et un enfant y faisaient couper un
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|ii61ango d'hivernago do foln, trollo on lu-

cerne et dc paille, et, qnand ccs fourragcs

6taicnt hachos, rhommo m6langeait ime
Ccrtaino quantite de sol dans Vc^n coiite-

iiuc dans lui grand arrosoir, ct la f6pandait

6jgaleinept mr Ic tas dc fourragcs haches,

qu'il rcnniait plusieurs fois avcc une pelie

nc bois, en le recoupint avec Penfant qui

lui servait d'aide ; cp jii^lange, ainsi hu-
mects et fctourno, etait mis au tas com-
Tuun dans un coin da grenjer, ou jl restait

i2 1 heurcs dans une fesp^ce de fermenta-

tion, ct s.ervais a la distribution dn Icnde-

jnain, ou chaque postillpn recevait le gac

dc hachis destin6 g, la nourriture de ses

chcvaux, etses rations d'avoine toujpurs

concassee. M. Crorabeck me dit : En sui.-

viint ce proc64e, tons mes chevanx pous-

^ils me pendent aujtant de service que s'ils

nc I'etaient pas, et, tontes les fois que j'ai

v^oulu les remcttre aux fourrages longs, ils

Bont retombes dans leur etat primjtif et pnt

cess6 de me faire im bon service. Depuis
r6tablissement ducheminde fer duNord,
la ]X)ste, le roulage sent tombes. M. Crom-
beck a rcraplace ses chevaux par dcs be,s-

tiaux, il a toujours de 250 a 300 bosufs, va-

plies ou taureaux a I'cngrais. Pour loger

une aussi grande quantite d'ai^imaux, ii a
fait faire dcs bq.tiraents fort simples ^ deux
ptages. Pun souterrain, Pautre au niveau

du sol converts d'un hatimenten briques,

surmont6 d'nne charpente en bois blanc

couvertc de paille ; tontes ces ptables sent

pav6es avcc grand soin, avec de petites

rigoles qui conduisent les urines dcs deux
etables dans une. citcyne commune, d'oii

ces eaux sent retirees tpus les trois mois

pour arroscr les fumiers ou les terres ; dc

grandcs mannes de cendres npircs sulfii-

reuses sent dans chaque etable, et plusieurs

fois par jour on en seme sur les litidres dcs

iinimaux, ponr qu'ellcs s'p m61angent avcc
les fumiers» Tons ces ai^imaux re^oivent

oliaquc jour une certaine quantity de four-

jrages haches, soles et fcrmentes ; le reste

de leur nourriture consiste en tourteaux

d'huile, residus de fabrication dc sucre de
betteraves, de distillerie de grains ou de
))rasscrie. Tons les fumiers sont reunis en
plusieurs tas, ^ portee de plusieurs etables

;

toutes les eaux 6trang(ircs en sont eloi-

gn6es par de petitis ruisseaux pav6s ; une
petite mare dcs eaux de fumier se trouve

I poftt'c, et jre^oit \es eaux dcs ruitjscaux
j

toutes le& fois qu'oUo ec trouve 4 boo, on y
m61ango fr6quenimcnt dcs condrcs sulfa-
reuses, des vidanges de latrines ou des tour*

teaux d'hnile, ct chaque jour un hommo
iPa d'autrc service a faire que d*arroser
tons ces tas de fumier avec une pelle hol-

iandaise. Je lui demandai pourquoi il

mettait autant de cendrcs noires dans sea
fiimjers ; il me repondit que, dans ses voya-
ges en Anglctcrrc, il avait rcmarqu6 quo
les murs dcs espaliers point en noir ha-
taient la maturite des fruits en concentrant
les rayons du soleil, et qu'il avait observe
que ses fiimiers, a qualit6 6gale, faisaiont

beaucoup plus d'effet sur sa t^jrre qnand ils

etaient noirs que qnand ils nc Petaientpas
;

que ce motif Pavait engage k mcttre des
cendres sidfureuses dans ses fumiers, non-
seulement pour les colorer en noir, mais
pour en augmenter la force et Paction sur
la veg!&tation. Dans cette exploitation
aucun cngrais n'est i)crdu, et une amende
est imposee a tout ouvrier ou domestique
qui ne va pas a^u^ latrines mobiles qui sont
dans les cours. Par tons ces soins, les fu-

miers de M. GrpmbecJfC produisent le dou-
ble d'effet des fumiers ordinaires.

Les terres de Pexploitation de M. Crom-
becfe sont partie de fort bonne qualite, par-
tie de fort mauvaise, dans la plaine de
Len§, qui n'est que de la craie couvertc de
quelques centimetres de terre vegetale.
Il y a achete un bois, qu'il a fait defricher,
et ou il a etabli sa fabrique d'engrais. Rien
u'est plus simple : deux Stables, dont Pune
a deux 6tagcs, Gontjcnnent une certaine
quantite de boeufs, ou vaches, a Pengrais
ou de travail ; ils y sont a portec des terres

a cultiver ; un tas enormo de fumier s6-
pare les dcnx etables, il est arros6 et traite

avec le jneme soin que ceux de la ferme
de Lens, Une petite maisou sert d'abri
q.ux ouvricrs et domestiques, qui, tons, se
nourrissent a leur compte. Uu pen plus
loin, est un grand hangar d'une grande
simplicite, qui sert d'abj-i 4 son troupcau
dans les mauvais temps : il n'a pas d'au-
tfc bergcric A cote est une sorte de gla-

ci6re fort g;;ande, qui sert de magasin aux
pulpes de betteraves, qui y sont entass6cs
sur une grande hauteur, et dont on donne
toute Pannec plusieurs repas au troupeau,
dans dcs augcs placees dans les champs,
ou sous le hangar, scion le temps.
Un chemin coupe la plaine de Lens, M,
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Crombeck posscde on lone presqne toiites

les terrcs d'un c6te,lcs lecoltes y sout bel-

les et abondantes ; de Pautre cote elles

sont 11 lilies, oil a pen pres ; les terres sont

couvertes de qiielqiies herbes et de beaii-

coLip de chardons : la culture et les engrais

foiitcette difference. Al. Crombeck a fait

sonvent des voyages dans les pays oii la

culture est le plus avancee, et il eii a r;ip-

porte tous les instruments aratoires pcrfec-

tionn^s, qu'il a cm pouvoir adopter avec
avantage dans sa culture et dans Iciir usa-

ge ; il a perfection n 6 les uns et supprime
les autres ; de sorte que I'on pent etre as-

sure de ne voir chez lui que des instru-

ments eprouves. Je lui ai vii un rouleau

CO Qipose d'un grand nombre de pctites

roues en fonte, qui, an printemps, donoe
non-seulemeiit du tassement a ces terres

marneuses que les gelecs soule\ ent beau-
coup, mais leur donne encore une espece
de petite culture, par les angles qu'il forme
dans sa construction ; ce rouleau, en pas-

sant, rompt la croute qui s'est formee sur
\

la terre pendant I'liiver, et lui donne une
|

legere culture, sans coupcr, ni arraclier les

plantes. II avait fait venir a grands frais

le modele de ce rouleau d'Augleterre, et

me disait qu'il n'auraii pas hesito a le faire

venir, quand meme il lui cut coute le dou-

ble, puisgu'il en serait bien indemni?'e par
les resultats qu'il en obtiendrait, Avec
Paide du mecanicicn,son voisin, M. Crom-
beck venait de faire faire un rouleau pcr-

fectionne sur le module anglais, et il etait

tres-satisfait de son usage. II troave que
la compression de la terre est aussi ne-
cessaire que les labours ; il en fait un usa-

ge si frequent, qu'a la pression du pied on
reconnait dans la plaine les terres culti-

vees par M. Crombeck et celles qui ne le

sont pas. Apres I'hiver, toutesses semen-
ces d'automne sont roulees par le rouleau
anglais, qui non-seulement raffermit les

terres soulevees, mais donne du })ied aux
plantes deracinees par les gelees on I'ecou-

lement des eaux, II fume sonvent, mais
pen a la fois, et ne seme rien sans un en-
grais. II emploie abondamment la chaux
reduite en poudre, surtout sur les terres

destinees a porter des betteraves ; il trouve
que leur quality en est amelior6e. Je lui

ai vu employer, avec succes, une cliarrue

foui'leuse compose e de deux petits socs en
fer, qui ne font que remuer la terre du fond

du sillon, sans la ramener a la superficie
du Fol ; il fjit passer cette cbarruc derriere
la cliarrue ordinaire, il donne ainsi lo ou
20 centimetres de plus de profondeur a ia
terre, sans dim inner la fertilite de la con-
che supericure, ce qui est trds-important

P9ur toutes les recoltes pivotantes.

Aprcs avoir passe la journee avec M,
Crombeck, je I'ai quitte a regret, car sa
conversation etait pour moi d'un grand in-
ter^t. Je suis convaincu que Pon pent
trouver reiinis dans son exploitation la ma-
jeure parlie des perfcctioniiements que Pon
clicrche dans les nombreuses exploita-

tions bien conduites de ces pa^^s, et de pays
'etranger.s ou la culture est ie plus avancee.
Je desire que le modeste M. Crombeck
trouve ici, avec mes reinerciment-iJ pour la

simple et cordiale reception qu'il m'a faite,

les eloges que les perfectionnemcnts de sa
culture meritent sous tous les rapports.

Puissont les gouvernemcnts apprecier de
de tels homraes, qni joignent le merite a la

modestie, et leur donner Pinfluence et la

consideration dont lis devraient etre entou-
resl

Le vicomtc De Chezelles.

STIMULANTS-VEGETxVUX.
(Suite.)

SECTION II.

Produits de Vincineration des vegefaux.

DES CENDRES.

J
On nomme cendres, un r6sidu salin fixe

qui resulte de Pincineration des matieres
organiques.

Des cendres de hois non lessivees.

Ces cendres bont rarement employees en
agriculture, et cela a cause des usages
nombreux auxquels ou les destine dans les

arts et Pindustrie.

L Elles sont generalement compos6es
de carbonate de potasse et de sonde ; de
sulfate, de clilorhydrate de potasse et de
soude ; de silice, d'oxide do fer, de man-
ganese et Palumine.

Toutes les cendres non lessivees ne com-
portent pas les monies elements coiisti-

tuants. II en est qui sont trt^s-riclies en
alcalLs, eu substances solubles dans Peau ;
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il en est cl'untr'es, an contraire, qui rcnfcr-

incnt pen do sonde vt do ])otassc, ct qui

donncnt ime qnaiitiie consid6ral)le de subs-

tances icsoUihlos duns I'ean. TUeodore de
Saiissiirc a {^iiliiic, sur ccs anonmlics, un
f.iavuil (rc^s-remarquaWc (1). II rcsulte do
ses recl»erclics J

1. (^tte les plantos lignen.^cs conticii-

ncnt moins dc ceuilrcs que les vei^etaux

herbaees, Ic tronc nioius que les branches,,

les brandies moins que ies feuilles;

2. Qu'au vegetal patrefi6 fournit, k poids

egal, plus de cendres qu'un veg'6tal sain
;

3. Que I'dcorce des arbres contient beau-
coup phis de cendres que les parties int6-

rieuves, et que I'aubieif en contient davan-
tage que le bois

;

4'. Que la nature du sol a une influence

sensible pour faire varicr les quantites de
cendres dans la plupart des vegetaux

;

5. Que la proportion des elements des
cendres a presquc toujonrs des rapports

avcc celle des Elements qui constituent Ic

sol

;

6. Que les cendres sent plus siliceuses

sur un sol siliceiix, plus calcaires sur un
sol calcaire

;

7. Que les sels' alcalins ferment, sans

aucune comparaison, I'element le plus

abondant dans les cendres d'une plante

verte herbacee, dont toutes les parties sont

en etat d'accToisscment.

8. Que la propovtion des sels alcalins

n'augmente jamais sensiblement, et qu'elle

diminue le plus souvent a mesure que la

plante se developpe et vieillit sur le meme
sol

;

9. Que les cendres de I'ecorce contien-

nent une beaucoup moins grande propor-

tion de sels alcalins, que les cendres du
bois et de I'aubier, et que eelJes du bois

tout forme sont presque aussi chargees de
sels alcalins que celles de Faubier qui lui

adherent

;

10. Que les cendres des semences sont

plus chargees do sels* alcalins que celles de
la ylante (|ui les a produits

;

11. Que les phos[)hates terreux (ceux de
clianx et de magnesie) s*ont, apres les sels

alcalins, Pelement le j)lus abondant des
cendres d'une plante herbacee

;

[11 ReckQrchcs chimiques sur la vecetation. 1804,

y, 272.

12. Que les cendres de I'ecorce d'un
v6g6fat contieunent une beaucotip moins
grande ]iroportion de phosphates fcrreux

qite Cellos de I'aubier, que celles-ci en con-

tiennent plus qno celles du bois, et que
celles des gfaines en cOiitiennent une plui^

grande proportion que celles des ti.'/es
;

13f. Que les cendres des 6corccs contien-

nenf une plus grande quantity de carbonate
de chaux que celles de I'aubier, et que ces
dernieres en renferment moins que celles

du bois
;

H. Que la pjoportion de silice augmente
a mesure que les plantes se developpent
et qu'elles se depouilleut de leurs sels al-

calins, ft que les cendres des graminees
en fouvnissent plus que celles des autres
plantes

;

15. Que la proportion des oxides de fer

et de manganese augmente dans les cen-
dres a mesure que les plantes se develop-
pent.

2. Lorsqu'on emploie des cendres non
lessivees ou celles qui proviennent de brtc"

lis (1), il faut choisir un temps convert et

calme, afin que le vent ne les porte pas a

une grande distance et qu'elle soient le-

parties plus uniformement. Non seule-

ment le sol doit etre egoutte, parfliite-

ment assaini, il faut aussi qu'il ne soit paS'

de nature tres-calcaire. ^'experience a
prouve que ces matieres sont plus nuisi-

bles qu'utiles aux sols qui comportent une
tres-grande proportion de carbonate de
chaux. MM. Puvis et Schwertz s'accor-

dent a dire qu'elles conviennent particu-

li^rement pour les terrains argileux et les

sols legers ; selon John Sinclair, elles con-

stituent un tres-bon stimulant pour les sols-

graveleux et les tei'res franch<?s. Dans la

region de I'Ouest, oii les tcrres sont argilo-

siliceuscs, schisteuses et granitiques, elles^

produiscnt des effets remarquables partout

ou on les cmploie.

3. La quantite de cendres de bois qu'on-

appli^pie par heclare est cxccssivement
variable ; clle est toujonrs en raison directo

de leur valenr. Mais, comme dans la plu-

part des cas, ces cendres sont reservee*

pour les lessives, les savonnerics, etc., il

[1] Sous le nom dc 6rwZi5 on designc I'op^ration'

qui coMsiste a inciiiercr des foiig;eres, bruyercs, njoncs,-

elc.,qui doiviut s6jouriiee pci'duiit plusicurs mois,soi6

duns les cours dc icrines, soil duns les chcmius.-
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s'ensuit qii'oUes sont toujouTs appl{qii6cs ^

uDe tWe tr^s-faible.

4. Les effels de§ cendres rion lessiv6es

ont eih Vohjetdh nombrenses ol)SeOvations,

i'haer dit qn'on ne pent bontestei^ que la

potasse qii'elles i^enfefmerit ne contrit:>iie

beauconp ?(, la fertilisation des terrains, par

la faculty qu'elle a d'operer Iti decomposi-
tion dos iparties otganiques accumulees an
feein de la terfe arable (1)? Cetie opinion,

qni est aitssi celle de Burger, Schwertz,
M. de Gaspatin, n'a pas 6te acceptee en-

tieremelit t>ar M. Ptivis.- t)e savant, tout

en reconhaissafit Paction favorable des al-

Calis minferanx sni* les plantes, pense que
le phosphate de chaii:^ doit 6tre regarde
commej'61femeilt principal de ces cendres.

Ce qui lui pefmet d'adopter uiie telle theo-

tie, c'est que les cendfes qui pr^sentent
aux vegetaux cette base esSentielle et do-

ininante de la partie fixe des grains qn'ils

prbduisent, favorisent eminemment la pro-

duction de leurs sernences. A I'appui de
Son opinion, M. Puvis rappelle que les cen-
dres des semences de froment contienncnt
44. pour 100 de phosphate de chaux ; celles

de mais 36, de 28, et d'avoine 28 (2). Cette
explication est certainement celle qu'il faut

admettro. Non senlement elle cofrobore

les Opinions de Liebig, Dumas et Bertin,

inais elle concourt a expliquer Paction des
cendres lessivees. Si les cendres neuves
ii'agissaient que par leurs alcalis mineraux,
Comme le supposent H. Madden et Davy,
il faudrait recbnfiaitre que les charrees ont
tine action plus faible que le& cendres non
lessivees. L'experience frouVe chaque
jcnr, an cdnti^aiie, que ces dernieres cen-
dres bnt une action bien moins remarqua-
ble sur les cerealeS que celles qui ont ete
titilis6es dans les arts et Pindustrici

^'Dans leg localitea oii les cendres ont
!me tr^s-grande valeur commerciale, et oii

lo sol est convert de fougere, on de b/uyere
et d'ajoncs, on incinere ce& pisolites pour
fccurillir leurs cendres, et les repandre
Sur les terfes qui dedvent elre ensemencees
tm sarrasin, navettc, colza, chanvre, etc.

I'outefois, il importc beauconp, darts cette

circonstance, de bruJer les vegetaux a Petat
t^ert, paroe qu'ils rcndcnt plus de cendres

[ 1 ] Principcs raisonnSs d^agriculture, t. II, p . 438.

[2] Des moyens (Pamender le sol, p. 98;

qite lorsqn'ila s^it dess€ch6^. , Dan^ le d6-
partement du Nord, la cendro d'ceillette

est regardee comme la premiere de toutes

pdiir la qualite ; on PappHque Sc^iirfeiit aux
recoltes de lin et de tabac (i). La cendre
neuve de bois a ime action remai-quable
sur les praines acides,aigreSjmarecaj^eu§e§;

qiii ont ete assainies ; elle satute PaciditS
de la cduche arable, et, par ses propria-
tes altialines, eWe fait disparaitre la tnous$eii

leg laiches et autres plai7tes nuisibles, fet

actite par centre leS planted de la famille
des afgumineuses, Sur lesquelles elle a tino

action toute particuliere et veritablement
remarquable. Ces cendres, dit M. Puvis,
donnent une couleur vert fence aux ,veg6-

taux qti'elles font croitre, et ellfes favoH-
sent plus encore la production du grain des
cereales qui ressemble a celui des fonds
chaules, et qui est peut-etre encore plus firi

et a ecoree plus fine que celle de la paillc

(2); Oil pent aussi employer les cendres
non leSsivees avec le plrf^ gfand Succds sur
les prairies natu relies: seches et celles arti-

ficielles, a cause de leur grande action sur
les trefles, les luzefnes, les lotiers, etc.

6. Les effets des cendreS non ieSsiv6es
sont de peu de duree, surtout lorsqu'ori les

emploie en petite quantite. Pour que letit'

action se prolonge, il faut qli'elles soient

employees k haute dose. Dans les cir-

cousfances ordinaires, leurs effets sont peii

sensibles apfes la der.xidme annee d'appli-

cation. Pour prolonger leur action et les

rendre plus actives, on doit, comme cela a
lieu en Angleterre et en Allemagne, les

m61er a une quantite 6gale de chaux r6-

duito en poudfe. — ^ cantinueri

HORTICULTURE.
ENS^MENCEMENT EhES PELOUSES.

Lorsqu'on construit itn jardin d'agr6-
tilent, il est d'usage de semer les pelouses

et filets avec des grainesdu Lolium perennc,
ou ray-grass, dit i^Tizon anglais ; cette plari-

te aime la bonne terre ; dans beauconp de
localit^S elle ne reussit qn'a force de soins

et de depenses ; il est meme des terrainsr

si pauvres, qu'elle n'y reussit pas du tout.

[Ij Agriculture du ddpartement du Nord, p. lOlv

[2] Des moyens d^amcnder le sol, 1837, p, 95.



www.manaraa.com

JOURNAL D'AGRICULTUIIE 3^

J'ai ol>9erv6, dans mc3 excursions, deux
planter (jiii, dans Ics terrains legcrs, pOur-

mient leniplacor lo rny-<^fass. CcUii-ci,

ne reussissiint pas dans Ics cndfoitsombra-

g6s. les bosquets, etc., pourruit 6tre fcm-
place avantageusement par la canche flexi-

ble (Jlira Jlexuosn), cpii croit tres-bicn a

Tombre dans nos fofets ; ellc a les feuilles

tines, d'lin beau vert, est tres-vivaca, reub-

sit, prospere dans les terrains les plus la-

gers, sur les montagnes, etc. Unc fois 6ta-

blie, elle pourrait durer longtemps, car elle

est d'une nature tr^s-vivacc ; il suffirait de
la tondre on faucher une seule fois : j'ai la

certitude qu'elle so maintiendrait bien
vert tout I'ete sans ancun secours d'arro-

sements. Ainsi cetfe plante pourrait 6tre

semee avec avantago dans les bosquets
ombrages.
Une autre plante non moins m6ritante

est la fetuque des brebis {Festuca ovina),

qui reussit si bien dans les endroits sees et

nrides ; elle a lo feuillagc aussi vert et

aussi fin que la canehc flexible, elle est

^galement vivace, et pourrait remplacer
le ray-grass dans les terrains arides tr^s-

aer^9»

Duval,

JarUinier a la fermc do Maut-Chaville, pp^a

Viroftay et Meudon.

{Pour le Journal cVAgriculture.)

Agriculture.— Le vieil adage, *' ce qui

est un aliment pour Pun est un poison

pour I'autre," s'appliquo aux vegetaux
aussi bien qu'aux animaux. Les Ibalayures

des granges, par exemplcy on le funiicr des
moutons, detruisent certaines especes de
mauvakes herbes, bien qife I'un et Paulre
do ces engrais soient favorables ai la crue
des plantes utiles. Le melange de Tacide
sulfuriquc et d^e la chaux procJuit le gypse
ou platre de Paris, autrement le sulfate de
ehaux, qu'on sait 6tre un engrais puissant.

Le princi\)al ingredient de Pacide sulfnri-

,^ae est le soufre ; et le soufre, en quantite
eonvenable, est, dit-on, un engrais pour la

vigne, et un preservatif contre les insectes

qui I'infectent. Les sols qui conticnnent
du soufre, comme les contrees volcaniques,
yroduisent de belles vignes, en consequen-
scy suppose-t-on, do cct ingredient. Le^^ se,, sup

sel en stit^stanco, on une forto solutiofi sa-

line, d6trnit les mauvaises herbeflr; maif^
on lo dit un bon engrais pour )e chanvre,
rasporge, etc., quand on Temploie conve-
nablrment. It pourrait se faire que ttes'

solutions de soufre et de chaux fussent trop'

fortes, ou qu'elles fussent appliqilee? auxl-

vignes en trop grande abondance ; mais-

comme ces deux substances sont des en-
grais, (ou un aliment pour les plantes,) on
no doit apprehender aucun mauvais efTeti

de Icur usage moder6^ Le?? pilantes com-
me les animaux peuvent 6tre surehargees
d'aliments^ et d6t6rio?ees ou d6tr(Tites par
une iiourriture qui, donnee avec plus- d'e-

pargiie, aurait produit des effets salutaires/
— Traduit du J^ew England Farmer*

iNtENXrONS AMfiRICAINES.— NoUS avOUS
devant nous le registre de tons ics perfec-
tionnements dans les arts lib^raux, meca-
niques et industriels, inventus dans les

Etats-Unis, et enregistres au bureau des
patentes (ou brevets d'invention) ctepuis

J 79.^, epoque oii fut pass6 la preftii^re loi

k ce sujet. Cc registre se trouve dans un
document transmit au Congres I'hiver der-

nier, par le secifetaire d'etat, et contitent

une liste de six mille inventions', produit
do la sagacit6 amcFieaine, dans I'espacc
do trente-six ans ; durant ^cet periodo dc'

temps, la cliarrue a 6p^uv6 cent vingt-
quatre perfectionnements ; cent dix-neuf
fleauxy ou moulins a battre les grains, ont
ete invent6s j le grand probl^me de I'ex--

traction du beurre, de la crdme sans fati-

gue pour I'operateur, a 6t6 resoTu de qua--

tre-vingt diffe rentes mani^res par les in-

ven3eUi*s ofe qntitre-vingt barattes, et il a
ete loisible a la blanchisseuse de faire choix-

entre ce»t vingt-trois machines a laver '^

cent viugt-einq machines ont ^te inventees*

pour Iti fabrique des clous ; le nombre de*
nouvenux rouets, ou machine a filer, exc6--

de cent : celui des ameliorations dans lea*

metiers pour fo, fabrique du coton est de'

soixante-treize ; la manufacture des cha-
peaux a ete perfectionnee do quarante-
troife'" ni an ie res diiff^rent.es ; le nombre des^

nouvelles machines k vapeur excede cent,-

et celui ctes ponies est a pen pres le m^me
;

on a trouve quarante-deux nouvelles ma-
ni^rcs do fabriquer les pei^nes,dans lesquel-

les est comprise, a ce que nous presumons,

I'invcntion ing6nicusc dc les couper par
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tine senle operation ei? toiites sortes de ligu- I d^arroser regulidrenienl, a,vec de I'eaa dans
res ; il a ete invente troi? noiivelles ma-

,

laquelle on avait fait dissoudre de la sou-
chines pour peler les pommes, et trois grils. de, y croissaient aussi vigoureusement et
Lcs etuis a canifs, les rasoirs, lesbretelles, etaient de beaucoup meilleure qualite
out aussi subiplusieurs perfectionnements.

;

que les plantes elevees dans des terrains

Une ijiveution a etc brevetee sous le nom tres-fumes. La proportion de la soude est

de " puissMuce de clnen," et une troisi^me
;

d'un kilogramme pour une feuillette d'eau.
destinec a nn usage domesticjue utile a re-

9U le uom d'llacmagalactopborus. — Tra- Notice sur le moyen de conserver La

duit d'un journal americain de 1830. viande de B(euf. — IJn habitant de la

Ciiinpagiie, pour qui une tranche de bosuf
Recette pour GUfiRiR LES cHEVAUX DE n'cst pas un mcts de tons les jours, a appris

La maladie appelee heaves ou tran-
;
par la n^ces.^itc a conserver la viande, art

CHEES. — Prenez pour un ctv^val une livre
i inconnu J.aiis les villo'^, a cai-,e de la faci-

et demie de bon gingembre pulverise
;

|

iit6 que Ton a do s'app-ovi^ionner cliaque
donnez-Iuien deux cuillerees par jour, une

! jour ; mais c'est un secret ai ssi precieux
le matiUj une autre le soir, m61ce avec du : que celui lo r .user\er la vcuaison, si esti-
son de froment. Cette recettc s'est vendue m6e des amateurs en Anglcterre. On
a ciuq chclius a East-Ward, oii I'efficacite propose ici de le fai^e conuaitrew
du remede a ete recounue par la guerison

'

prompte et certaine, dans plusieurs cas, de
heaves ou tranche es opiniatres.

se

Remede pour guerir les moutons em-
toisoNNES.— Mettez une ])oigiiee de beau
sel dans la bouche du mouton ou de I'a-

gueau empoisonu6, et tenez la liii fermee
jusqu'a ce qn'il en ait avale une quatitite

suffisante, on faites lui avaler de I'eau

Une tranche de bc3uf n'est jamais bonne
a manger qu'au bout de huit jours. Si on
suspend une piece de bo^uf par une corde
a un clou ou crochet daus nu collier ou une
cave sans humidite, de maiiiere a ce qu'elle

ne touche pas la niuraille, elle se conser-
vera dans les^ plus grandcs chaleurs de
I'ete un et deux mois sans un grain de sel,

et en hiver elle se conscrvera de huit a

daus laquelle vous aurez fait foudre une
j

dix semaines. Tl y a quelqucs annees, nn
bonne cuiller6e de sel. La guerison est '

Americain en a garde pendant deux mois,

prompte et assur^e. Un fermier qui, de- |

en s'ameliorant constammcnt jusqu'a la fin^

puis plusieurs annfes, s'est servi de cet an-

tidote, n'a jamais perdu un moutoii ni un
agneau depuis.

Moyen de consijrver les oeufs. — De-

et il ne doutait point qu'elle ne fut encore
devenue meilleure, s'il I'cut garde un mois
de ])lus. Personne, a moins d'eii avoir fait

I'experience, ne pent croire combien elle

gagne en tenflresse et en savour, en la gar-
puis longtemps il est reconnu que les oeufs i Jant un espace do temps convenable : elle
se conservent parfaitement bien pendant est sans contredit beaucoup plus saine que
dix mois dans I'eau de chaux

; on a trouv6 '

le bceuf nouvellcnient tue, qui est dur et
nn moyen plus efficace pour les conserver coriace, dont la peniblo mastication peut
plus longtemps, c'est de les mettre dans occasionncr la dyspcpsie Chez les uns, et
une dissolution d'hydrochlorate de chaujt

; diez les autres des fievres bilieuses, a ce
(trente grains de sel par chaque litre d'eau); \ qn'assurent nos m6decins des villes. L'au-
on les tient toujours converts d'eau dans

; teur de cette notice recomraande done a
im endroit frais

; on en a conserve de cette
: tons ceux qui habitent la campagne on la

maniere pendant un an, aussi frais que s'ils i yiHe de gafder la viande de boDuf aussi long-
venaient d'etre pondus. On assure que le

! temps que possible
;
persuade que lorsqu'ils

sulfate de for a la memo propriety conser- i en anront fait I'epreuve, ils n'aimeront pas
vatrice. ' pl^g ^ manger la Viande fraiche de bcsuf,

ARROSEMENt DES PLANTES. — Dcs expe-
riences nombreuses et qui out eu un entier

succes, ont prouve qtie les plautes potagd-

ies, cultivees en pleine terre sans fumier
ou autre engrais, mais qu'on avait le soin

qn'ils ne seraient disposes a manger une
tranche abissynienne avec nh assaisonne-

ment de cafrerier. — Traduit d'un journal

americain. A. L^

Montreal.
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LA LEGISLATURE ET l' ACRICULTURE.

Depiiis que cc joui'dal existe, nous n'a-

vons presqne jamais cess6 cle parler en fa-

^eur des sccours a accorder a I'encoiirage-

..cnt de ragriciilture. Nous nous sommcs
souvent 6^]ev6 centre I'ajrathie d'lmc cer-

taine partie de notre popnlation pour les

meliorations agricoles. Nous avons fait

\oir conibien nos cultivateurs marchaicnt

i)eu vite en comparaisen dcs progress et de

avancement do I'agriculture chez nos

voisins les Americains. Nous avons re-

cherche ia cause de cet 6tat arri^re j nous

nous sommes d^mande a qui le pays pou-

vait reprocher cette inferiorite agricole.

Nous avons entendu des gens nous dire

que cela 6tait dd a notre position gouver-

nementale et coloniale
;
que le m6me etat

(triste etat !) n'existerait point si le Cana-

da se trouvait plac6 sous lei code do lois,

tel gouvernement qu'on a bicn voulu nom-

mer de bienfaisant et de modele sans 6gal.

Nous nc nous arrfeterons pas £L conside-

rer si cet avance est bien fonde ; cela nous

* entrainerait dans une discussion politique,

et notre journal doit so tenir en dehors des

partis et n'avoir d'autrcs vucs que Tame-

lioration et les progr^s de I'agriculture

parmi nous. Cela ne nous emp6che pas n6-

anmoins d'avouer que nous ne sommes

nullement enclin ^ adopter la raison avan-

c^e plus haut.

Nous somme« au contraire jx>rte a croire

?jue notre position aotuellc ©n agriflPCilturQ

doit dtrc nltribu6e en ^ando parlic et

presquc entic^rcmcnt k la non-action dc la

Legislature Provinciale. Les Bepresen-

tants du pcuple ont, ai I'on vcut, de tous

temps pnrle fort au long de rinft;riorit6

agricoh? .hi Canada ; ils sc sont prononc6s

en favour dc mesurcs qui selon eux de-

vaient changer la face du pays sous ce rap-

port, le r6generor en un mot. Mais quand

it s'est agi d'en venir i I'execution, nous

sommes oblig6 de le dire, les essaisont fet6

infractucux,et les mesures adoptees & peu

pr^s iniitiles. Nous ne rechercherons pa^

la cause de cetto non-reussite ; cela est

entidrement du domaine de la ] oiitique, et

d'ailleurs I'histoire saura avec son impar-

tiality donner i chacun sa part de bl^me en

cette matiere.

Ce qu'il nous feste h faire aujourd'hui,

c'est d'examiner oi\ nous en sommes et ce

que nous avons ^ faire pour la suite. — Ici,

nous nous perraettrons de faire une petite

digression et de r6pond re a une objection,

qu'on nous a deja faite plnsieurs fois. On
nous a dit en effet : " Pourquoi ne pr^chez-

vous pas davantage les ameliorations, et

pourquoi a cet effet ne suggerez-vous pas

plus I'introduction parmi nous de telles

plantes, telles machines, tels proc6des,

etc. 1" Nous repondons que, de memo que

dans la construction d'un edifice on nc doit

pas commencer par le toit, do mdme en

agriculture nous devons commencer par la

base. Si ceux a qui nous nous adressons

et de qui nous attendous les ameliorations

et les progrds, continuent a croira que tout

ce que nous leiir suggerousest inutile, et

qu'il est bien mieux pour eux de con tinner

d cultiver comme nos bons vieux ai'eux du

temps de Louis XV, i quoi nous servira de

leuf dire que telle plante est tres-profita-

ble et meme plus que la patatc on tel autre

legume qu'ils ciiltivent 1 d quoi nous ser-

vira de leur parler des avantages qu'ofTreut

d« H9t«T«llts cliaTTUtfi «u il'aMtr«s H)«truk
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ments d'agriculture ? A rien du tout ; nous

perdrous notre temps ct nos peiues, et nous

en serous quitte pour retarder les progr^.-?

de quelques annees de plus. Nous croyons

done que c'est mal envisager la chose que

de vouloir de nous mie pareille ligne de

conduite. II nous seinble pins logique de

convamcre nos cullivateurs de I'utilite, de

la superiorite de tels procedes, de telles ma-

chines, de telles plantes, et cela en leur

moatrant ce que I'on a fait ailleurs, et en

ayant surtcut Taction de la Legislature.

Nous disons: Paction de la Legislature.

Cela nous rappellc la phrase suivante qui

se trouve dans une des derniercs livraisons

d'un journal d'agriculture fran^ais :

*' Les evenements politiqucs, dit-il, qui

ont chang6 I'etat des choses en France,

out pousse le gouvernement a se preoccu-

per vivement des interets de Tagriculture,

et il est certain aujourd'hui que tons les

esprits sent convaincus que, jusqu'ici, le

iaboureur n'a pas ete protege comme il

merite de Petre."

Cette reflexion, il nous semble, est par-

faitement applicable a notre pays. Le
gouvernement du jonr a vu qu'il n'avait

pas le pouvoir pour lui seul et qu'il devait

I'employer au bien etre et a la prosperite

des populations, placees plus specialement

sous sa surintendance et ses soins paternels.

C'est pour cela qu'il a signale le commen-
cement de son existence par des raesures

favorables a la masse des habitants de ce

pays ; nous vouloiis dire, les cultivateurs.

Grace a Pelan donne par quelques citoyens

zeles, a la tetc desquels nous devons placer

M. O'Reilly, nos populations ont coropris

des le premier abord qu'il leur importait

de ne pais continuer la politique agricole

qu'elles avaicnt suivie depuis les premie-

res annees de P6tablissement dii pays.

Elles se sont aper^ues que ce n'etait pas

leur avantage sous tons les rapports de

continuer a setenirles unes centre les an-

tres, sans vouloir jamais s'eloigner du
grand fleuve ni perdre de vue le clocher

de la paroisse. Elles ont accepte avec joie

la pensee du Missionnaire de Sherbrooko,

qui, leur indiquant les vastes contr6es de

PEst, leur predisait qu'en les etablissant

elles preparalent au pays une prosperite,

une abondance et une importance qu'il

n'avait pas encore cues. Des cet instant,

Penthousiasme du peuple n'a plus eu do

bornes, on s'est organist de tous c6t6s pour

aaiener bientot Petablissement des terrcs

des townships.

Cet enthousiasme et cet ardeur etaient

bien louables et bien patriotiqucs, mais a

pen pres steriles sans Paction du gouver-

nement. Colui-ci Pavait compris, et bien-

tot par son secours et son aide les terres

incultes de PEst recevaient une immigra-

tion pleine d'energie ec d'esperance. C'est

deja beaucoup, mais ce n'est pas encore

asscz.

II faut aujourd'hui que le gouvernement

vienne au secours de Pagriculture de tout

le pays ; il faut que par quelque rcoyen

il place sous ce lapport le Canada dans

une position d'egalite avec les pays voi-

sins. Nous sommcs certain que nos legis-

lateurs ne refuseront pas de se rendre a la

demande que les ministres pourroni leur

faire pour venir en aide a Pagriculture. lis

se souviendront en effet " qu'il est certain

aujourd^hui que tous les csprits sont con-

vaincus que, jusqu'ici, le Iaboureur n'a pas

ete protege, comme il merite de P^tre."

lis n'oublieront pas non plus que le premier

devoir des legislateurs est de fournir I'edi

cation au peuple. Nous n'entendons pay

dire ici que le peuple n'ait rien a faire

pour etre instruit ; bien loin de la. Mais

ce que nous voulons dire, c'est qufc la Le-

gislature doit fournir aux populations les

moycuo de faire des progres, de se mettre

au niveau du siccle, en un mot de s'ins-

truire. Le mot " instruire " ne signifie
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passculcmerttreducatioiicoll6giale ; mais

il signifie encore r^ducation agricole qni

doit allcr do paire avcc Tedacation qui se

donne dans uos ecolcs actuclles dans les

campagnes.

Cela pose, on nous dcmandc^a sans doute

ce que doit faire la Legislature pour parv^e-

nir a un but aussi desirable ; nous aliens le

dire.

D'abord encouragei* Peducation propre-

ment dite au sein du peuplc dcs campa-

gnes. Or, apres les ecoles 6lementaires,

le meilleur mode de generaliser Teduca-

cation, cVst la publication des journaux

d'agriculture. Un journal d'agriculture,

qui ne coiite que quelques chelins, doit pe-

netrer partout.Il parle d'education elemett-

taire, il pai^e des progres de Pagriculture,

il fait voii les defauts de celle du pays, il

suggdre de nouvelles methodes, des ame-

liorations de di^erses sortes, et familiarise

ainsi le peuple avec Pidfee des innovationf*

qu'il aurait rejet^es sans cela avec le plus

grand mepris. Pour obtenir la publication

de ces journaux, il faut que ceux qui en

ont le soin et les peines puissent ne pas y

perdre leur argent, et qu'ils aient par la

suffisamment pour leur assurer Pexistence.

Or, il ne faut pas sc le dissimuler, le jour-

nal fran^ais d'agriculture 6tabli depuis

onze mois, est incapable de se soutenir

seul, lo. paice que les abonnes ne se don-

nent pas la peine de payer leurs contribu-

tions, 2o. parce que la Legislature n'en

aide pas la direction. Quo nos legisla-

teurs fassent un octroi annuel a cet eifet,

et le Journal vivra. Car, outre que cet

octroi devra au moins couvrir une partie

des depenses, ce sera pour la direction du

Journal une grande force morale. La di-

rection pourra alors dire, sans crainte d'a-

mener la chiite du Journal :
" II n'y aura

I^B que ceux qui paieront qui recevront." De

I^B cette mani^re, on pourra conserver ati pavs

II

une publication, qui, au dire de toute la

prcs<;e, est fort importante et fort utile.

Un second moyen pour la Legislature

d'encourager Peducation agricole parrai

nous, c'est d'6tablir dcs fcrracs-modeles.

Si le trescr provincial est trop pauvre pour

supporter plusieurs fermes-mod^les, au

moins qu'on en etabli.sse une ; ce sera un

coinmencenient ; et ainsi si Pon ne produit

pas tout le bien possible, on en produira.au

moins quelque peu. Car c'est une cbose

maiiitenant reconnue que la ferme-modelc

est eminemment calcul6e a donner au

peuple agricole une idee avantageuse des

divers progres et ameliorations faits dans

les differentes branches de Pagriculture.

Nous supposons ici une fcrme-modele bien

conduite ; car si un pareil etablissemeut

devait etre dirige et soutenu avec negli-

gence et sans experience, nous demande-

rions en grace de n'en pas etablir du tout.

La raison de cela est bien simple : un eta-

blissemeut mal conduit ferait plus pour

encourager le cultivateur dans son igno-

rance que ne pourraient le faire les hommes
les plus retrogrades.

Nous aurions bien encore plusieurs au-

tres moyens a suggerer; mais nous pen-

sons que ce sent la les deux principaux.

Aussi y attirons-nous Pattention speciale

des membres du Pariement, et de tons nos

confrdres de la presse fran^aise et anglaise.

C'est la un sujet qui inleresse trop notie

beau pays pour qu'il ne receive pas la con-

sideration la plus serieuse des hom^mes qui

sent a memo de procurer son avancement

et sa prosperity.

Dans tons les cas, que lies que soient les

idees et les vucs de nos legislateurs,nous es-

perons qu'ils ne passcront pas ce sujet sans

s'en occuper, et que s'ils ne peuvent pas

venir grandement en aide a Pagricultu-

re canadienne, ils lui donneront au moins

tout Pappui, toute la protection et tout le

secours qui scront en lour pouvoir.
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LA COLONISATION.

Dn'y a pas qu'en Canada oti I'on s'oc-

rape de la colonisation. Les Etats-Unis

qui sont si riches et si prospdres travaillent

tou9 les jours a retabiissement des terres

inciiltcs ; I'Anglcterre cnvoie en Ameri-

que et dans I'Australie son surplus de po-

pulation, afin de lui donncr I'aisance et le

bonheur qu'il n'a pas sur la terre de sa

naissance ; et sans parler des autres na-

tions du continent europeen, voila la Fran-

ce qui entre dans la mdme voie avec des

id6es laiges et patriotiques, et avec une

^nen^ie et un courage dignes des plus

grands 61ogcs. II s'agit de coloniser Jes

vastes contrees de PAlg6rie, sur le conti-

nent africain. Les Franca is s'inscrivent

par milliers et ils quittent la France pour

aller par de U les mers s'adonner k I'agri-

culture et a I'industrie en general. Lorsque

nous voyons ainsi des milliers d'individus

s'expatrier pour avoir une terre a eux et se

livrer aux travaux agricolcs, quelles re-

flexions ne devons-nous pas faire, nous Ca-

nadiens, qui avons a quelques lieiies de

nos villes des contrees immenses, situees

sur le sol de la patrie et pretes a nous don-

ncr Pabondance et la prosperity ? Nous de-

mons certainement nous dire que nous se-

rious granderaent coupables, si, par notre

apathie et notre manque de courage et

d'energie, nous laissions ces vastes terres

incultes et improductives ; nous serious

grandement coupables, si, pouvant a peine

vivre au sein de nos villes et de nos cam-
pagnes, nous refusions de nous diriger ver.^

les townships et de nous y adonner a !a

noble occupation de I'agriculture. II ne
s'agit pour nous que d'un petit voyage dana
notre propre pays, tandis que pour les

FrauQais 11 s'agit d'une expatriation com-
plete.

Afin de donner a nos lecteurs une idee

de Tenthousiasme et des sentiments de.^^

Frafi9aii 4m1 ftiveur il^ eette colonisation

de TAlg^rie, nous reprodnisons quelqne*-
unes des paroles da general de Lamorici6-

i

re adressees aux premiers colons qui s©

\

sont diriges vers TAlg^rie-Ces papolcs, nous

I

les adressons en grande partie k nos colons

I

des townships et a tous ceux qui voudront

I

les imiter ; ils comprendront par la que si

i
les pays a coloniser sont diff^rents, les sen-

j

timents sont ios, m^mes dans tous les pays.

j

Voici les paroles de M. de Lamorici^re :

** Chers concitoyens, au moment on vous
quittez Paris pour aller chercher par de la

I

les mers cette France nouvelle qui vous

j

attend, je viens vous apporter les vobux du
I gouvernement de la Republique pour le

I

succds de votre entreprise, qui est celle de
la patrie tout entidre. La colonisation de
PAlgerie est la grande chose, la plus grande
peut-etre que la France ait a entreprendre

do nos jours. C'est Pentreprise du pays
tout entier, car vous 6tes ses enfants, et il

vous suivra d'un oeil plein d'interdt et de
sollicitude au milieu de des plaints qu'on
va vous partager ; c'est Pentreprise du
p&ys tout entier, car les millions qui doi-

vent assurer votre bien-etre et celui de
vos families, ce sont les representants de

de toute la France qui les ont vot^s ; ils

sont fournis par Pimpot que paient tous vos

concitoyens ; c'est le sacrifice de ceux qui

possedent a ceux qui ne possedent pas,

pour assurer leur avenir par la propri6t6.

Le gouvernement de la K6publique con-

naissait tcutes vos souffrances, toutes vos

douleurs, permettez-moi de dire toutes vos

mis^res. Depuis longtemps il est ferme-

ment decide i y porter un remade ; mais

ce qu'il veut, c'est un remade efficace, du-

rable, definitif, pour ceux-la du moins qui

voudront chercher I'aisance par les seules

voies qui puissent y conduire, le travail et

a morality. Ce n'etait point un remade
que ces travaux factices auxquels un grand

nombre d'entre vous ont peut-^tre 6t6 em-
plc>yc»

J
ils epuisaitnt 1« ixki<fr, aant ^I'om
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pftt apcrcevoir une limito aux sacrifices

qu'ils imposent. L'activite roviendra saus

doute a la plupart do ces industries qui

voiis donnaient jadis un salaire ; mais,

croyez-moi, le luxe de la monarclde ot tout

ce qui gravitait autour d'elie no reviendra

pas de longtenips, s'il doit jamais rev^enir.

C'est a la terre aujourd'hui qu'il faut aller

demander une existence moins incertaine,

et qui soit assur6e centre les fiuctuations

du commerce de luxe et les excds de lu

concurrent. Les travaux que vous allez

entreprendro scront durs et penibles; ils

seront }iour vous une rude 6preuve ; mais

les champs que vous alle25 d6fricher sont

fertiles, ils seront h vous ; les fruits qu'ils

produiront, vous n'aurez point ^ les parta-

ger, et vous avez la certitude d'arriver k

vivre dans I'aisance avec vos families.

Dans cette vie de labeur et d'epreuves, ai-

dez-vous les uns les autres ; n'oubliez pas

que la patrie a fait inscrire sur le drapeau

que je vous apporte en son noni le mot de

l^RATERNiTt ! N'oubUcz pas ce mot subli-

me, que taut de gens ont k la bouche et

que si peu ont dans le coBur
;
qu'il ne soit

pas pour vous un vain symbole : pratiquez-

la cette fraternitd
;
qu'elle passe dans vo-

tre vie, dans vos ceuvres de tons lesjours."

NOS REMARQUES.
La dcrni^re moitie du mois de septem-

bre nous faisait craindre que le mois d'oc-

tobre ne fAt mauvais, et que le^ oultivn-

teurg ne pussent durant^ce dernier mois

faire tous leurs travaux des champs. Mais

nos craintes ne so sont pas r6alis6e^. Le

mois d'octobro a 6t6, pour I'agriculture,

aussi beau que jxjssible. II est bien vrai

que la pluic y a 6te tr^s-fr6quente ; maia

on ne pout pas s'attendre a autre chose

daas la saison pluvieuse par excellence.

Auasi, le peu de rapporls qui nous ont 6t6

fSnita »ous api^rennent qu''en g6n6ral les

agriculteura n'ont jxm on ft »e plafndre ©t

qu'ils ont pu terminer lears r6coUea snus

6prouvcr de pertes.

Le bl6, comme on s'y attendait g^nera-

lemeut, a 6t6 abondant, quoiqu'il ait fait

d6faut dans quelques looalit^s. Quant aux

pommes de terre, nous ne pouvons pas en

dire autant. Ellcs ont 6t6 perdues dans tm

grand nombre d'endroils, et ne sont bcUes

que dans quelques rares parties du pays.

Aitssi doit-on s'attendre que durant I'hivor

et la saison suivante elles soient fort chdres;

et ceux de nos cuTtivateurs qui ont eu la

bonne fortune d'en faire une assez borme

r^olte, feraient bien de ne pas les consom-

mer eux-ra^raes, mais de les vendre ; ih

seront bien dedommages du petit sacrifice

qu'ils se seront impos6s. N6anmoins si

nous avions un conseil k leur donner, ce

serait de garde r de ces patates une quan-

tity suffisante pour pouvoir Fan prochain

faire leurs sem^nces. Trop souvent nos

agriculteurs se font les tributaires de leurs

voisins, parce qu'ils negligent de se con-

server de quoi ensemencer leurs terres, ou

parce qu'ils ne prennent pas assez de soina

de tenir ces grains de semcnccs en bon

6tat. Le meilleur raoyen de s'assurer ce«

grains ou ces plants, c'est de choisir dana

sa r^colte la partie la plus saine, et ensuite

de veiller 1 sa conservation aveo autant

de soins que, durant r6t6, on veille I ses

r6coltes. De cette manidre, nous somrae«

certain que les mauvaises r6coltcs seraicnt

bien plus rares et nos cultivateurs plus i

I'aise.

L'orge a 6te selon toiites les apparcnce*

fort productive cotte ann6e. C'est liuna

ressource pour le travailleur, rc-ssourco qui

devrait 6tre mise en usage plus g^n^rale-

ment qu'ou nc le fait. Nous n'entendona

pas par li insinuer i I'agriculteur de s*eu

^ervir sous la forme de boissons fermen-

t^es. Au cantraire, nous croyons ^tre Tami

de rhabitant d.e% ckamfs, eti lui dtsant^
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apres les amis de la terxip6rance, cle s'abs-

teiiir de toiites boissons fortes ; il ne s'en

sentira que plus fort et plus vigoureux, et

d'ailleurs sa bourse elle-meme ue s'en por-

lera que mieux.

Miiintenant que voila la saison des froids

qui commence, ceux des cultivateurs qui

pourront donner a leur terre un bon labour,

feraient bien de ii'en pas perdre roccasion.

Cela prepare la terre pour le printemps, et

contribue a lui donner plus de capacite a

produire. Mais ce qui importe davantage,

c'est de ne pas negliger de se pourvoir

d'une bonne quantite d'engrais. Nous ne

croyons pas avoir besoin d'insister sur la

necessit6 et I'utilite des engrais ; nous

pensons que nos lecteurs en sent oonvaiii-

cus.Neanmoins si quelques-uns d'entre eux

h^sitaient encore a ce sujet, nous les ren-

verrions aux articles que nous avons publics

sur ce sujet important dans nos preceden-

tes livraisons. lis se convaincront aiors

de la verite du dicton : Vengrais^ c'est de

Vor

!

A NOS AMIS.
Les amis du Journal dPAgriculture vou-

dront bien nous faire tenir promptement le

montant de leurs souscriptions pour I'annee

courante. Que nos abonnes de Montreal

veuillent bien tenir leurs cinq chelins

prets ; car nous ferons collecter entre les 5

et 15 courant.

\S^ Nous attirons I'attention speciale de

nos lecteurs a la J^ote sur les pommes de

terre qui se trouve sur la premiere et la se-

conde pages de la presente livraison.

Nous leur recommandons aussi particu-

lierement ,1'article sur la Composition des

terres. C'est un excellent article dont la

iongueui ne doit pas effirayer,. et qui pent

fetre fort. utile.

Quant aux Stimulants-vefcetauXf nous ne

croyons pas avoir besoin d'en parlor ; le

litre seul devra engager a lire cet article.

C::/" Nous donnerons, dans notre prochain

numero qui terminera le volume, un ta-

bleau faisant voir la valour des mesures

fran^aises, et rendant ainsi plus propres au
pays les articles publics dans les douze li-

vraisons.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Nous trouvons dans les journaux fran-

cais la liste suivante de nouveaux ouvrages

relatifs i, Pagriculture :

Du Delta du Rhone et de son amelioration
au moyen de la culture du riz

;
par Hip-

polite Pent ; in-8. de 5 feuilles.

Technologie des engrais de Pouest de la Fran-
ce, Etudes cliimiqucs, agronomiques et
commerciales sur leur analyse, leur fa-

brication, leur emploi et leur vente
;
par

Ed. Moride et Adolphe Bobierre ; in-8.

de 22 leuilles et demie. —- Prix : 5 fr.

Legons de chimie agricole, professees en 184.7

par F. Malaguti, profosseur de chimie a
la faculte des sciences de Rennes

;
grand

in-8. de 13 feuilles. — Prix : 4 fr.

Memoire de Pintroduction en France des al-

pacas et des lamas de VAmerique du Sud,
par la voie d\issociation departementale

;

par Eugene Roebn et Barthelemy La-
pommcraye

;
grand in-8. de 16 pages.

Manuel des constructions I'ustigues, on guide
pour les constructions rurales

j
par do

Fontenay (ouvrage couronne par la So-
ciete nationale et centrale d'agriculture);

in-18. do 7 feuilles avec planches.—Prix

:

3fr,

Dialogues populaires sur le droit rural ; jiar

Jacques de Valserres ; in-18 de 9 feuil-

les. — Prix : 60 c.

Traite des amendements et des engrais ; par
Joigneaux, representant du peuple ; in-

16 de 5 feuilles. — Prix : 75 c.

Traite des arbres et arbustes que I'on cultive

en pleine terre en Europe et particulie-
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remcnt en France
;

par Dnhaniel dn
Moncean ; 7 vol. in-fol. dc ^oO a 350

pages cliacun, imprimis par Didot ain6s,

et enricliis de 300 pUinclies gravecs par

les })Ili« liabiles artistcs,d'apr^s les dessins

dc Kedonte et de Bcssa. — Trix : figures

color6es, papier jesns velin, au lieu de
3,300 fr., 450 f'r. ; et papier carre velin,

au lieu de 2,100 fr., 350 fr. ; figures noi-

res, pauier carr6 velin, au lieu de 775 fr.,

200 fn

Des coquilles ft FALUNS. — Lcs ccail-

les d'huitres, celles de tortues, les envelop-
pes de linia^ons et tous les corps de raenie

nature sont composes en tres-grande partic

de carbonate calcaire. Les revolutions du
globe ont amenc autrefois les eaux sur
toute sa surface, et il en est r6sult6 des
anias on depots souvent considerables de
coquillages fbssiles que Ton appelle marne,
coquilliire oiifalun.

L'emploi de cette matiere a les memos
proprietes que l'emploi de la marne ; le

falun est meme pr6ferable ; mieux que la

marne, 11 pent servir d'eugrais, puisqu'il

renferme des matieres extractives anima-
les dont le contact de Pair, I'humidite et la

chaleur determinent la decomposition.

Ces matieres s'emploient absolument
comme la marne. Dans quels cas coii-

vicnt-il d'employer les marnes ou faluns,

dans quels cas la chaux est-ellc plus utile ?

La reponse a cette question est facile. D'a-
bord il n'y a pas a balancer quand le cal-

caire est eloigne et les tmnsports difficiles
;

la chaux doit etre preleree ; ellc est plus
leg^re, car elle est privee par la cuisson de
cinquante pour cent d'acidc carbonique
que Pair lui rend facilement, et en outre
d'une grande proportion d'eau qu'elle re-

trouve egalement dans le sol. Mais lors-

qu'on n'a pas sous la main de la craie as-
sez riche pour la convertir en chaux, lors-

que la chaux est chere a cause de la ch^r-
te du bois ou du charbon qu'on emploie
pour la cuire, lorsqu'il faut donner a la

terre uue certaine quantite d'argile, ou en-
fin lorsqu'on ne veut pas faire les avances
n6cessaircs pour acheter la chaux, les mar-
nages ou faliinages conviennent Egalement
bien.

Le journal d*xgriculture. — Nous no
saurions trop engLvger nos compatriotes de
la carnpagiie a souscrire a cette publication

eminemment utile. lis n'ont qu'a consi-

derer lcs depenses que la province et que
les citovens les plus considerables des vil-

les font, aiin d'amelioier notre agriculture,

d'augmenter la somme de nos produits et

d'en auieliorer la quality, pour se convaiu-
cre de I'utilite d'un journal qui signale p6-
riodiqiiement les ameliorations qui se font

chaque jour en Canada et ai Hears, dans les

diverscs branches deTagricultu re. Cequi
est cause que les publications les plus uti-

les vegetent dans ce pays, c'est qu'elles ne
sont pas sufCsamment [)ratronisees d'abord,

et ensuite que la liste des abonnesqui paic
est toujours moins considerable que cclle

des a bonnes qui ue paient pas. On nous
assure que tel est le nial dont se plaint la

redaction de cette utile publication, le Jour-
nal d^'^igriculture, qui, ne coutant qu'unc
piastre, dcvrait se trouver chez tous nos
cultivateurs. — Journal de Quebec.

C O R R E S P O N D A N C E .

fiCONOMIE AGRICOLE.

Considerations sur les moyens a employer pour

encourager Cagricultine en Canadn.

M. le Redacteur,

L'agriculture est assure ment la base
fondamenlale de la prosp^rite du Canada.
Le grand nombrc de bras qu'elle occupe,
rimportance de ses produits, I'Ltendue des
avantages a recueillir des diverses amelio-
rations dont eile est susceptible, tout s'unit

pour lui assignor le premier rang parmi
nos industries, et faire au gouvernement
un devoir de ne rien negliger pour en se-

conder le d6veloppement. .....
Comme toutes les autres industries, Ta-

griculture n'a que deux moyens assures de
bien-^tre et de developpement, les capi-
taux et les connaissarices. Or, il n'est pa.s

donne au gouvernement de craer et de
raettre aux mains des cultivateurs les capi-
taux dont l'emploi leurpcrmettrait de tirer

meilleur parti du sol qu'i's exploitent. Tout
ce qu'il pent faire, c'est de travailler a 6te

4re et fortifier I'instruction agricolc, a vi

a eten-

, a \iri'
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fier, a cl6voloppor I'eepr/t d'entreprise ct

de perfeciionnemenl, et cette ikche impor-

tante, la seiile qu'il ppisse remplji avec
succes, il est plus oesireux que jamais

d'en presser raccomplisscmeiiL

Parmi les inoyeiis gendraux indiqu^s

comnie les plus propres a r^pandre en Ca-

nada les ]umi(^res et Pinslrnction dont Pa-

griculture a besoin, voici les plus impor-

tants : faire enseigner les principes ele-

mentaires de ragriculture dans les 6coles

primaires des canipagne^ ; multiplier, en
les favorisant, les societes d'agriculture

;

^tablir des cornices agricoles et des fermes-

modeles.
Sans contredit, ces moyens sont tons

;

mais tons ne peuvent ^tre employe? par-

tout des a present ; et il est permisde dou-

ter qu'ils soient egalement aptes a conduire

promptement an but qu'il faut se proposer.

Ce serait un immense service a rendre a

I'agricalture que d'en faire enseigner les

principes elementaires dans les ecoles pri-

maires des campagnes. Tel est 1' usage suivi

dans beaucoup d'etats de I'Allemagne et

de la France, et I'experience en a prouv6

toute I'efficaoiite. Malheureusement le

Canada manque de maitrea en etat de se

charger d'lui enseignement qui demande
des etudes assez fortes, et elle n'en trou-

vera que lorsque des 6coles noriiiales pri-

maires en auront formes.

Quant aux cornices agricoles, ils ont une

ntilite plus directe. En appelant les hom-
mes du metier k conferer sur I'etat de la

culture, a stimuler par des eloges et des

recompenses les perfectionneinents entre-

pris, ils impriment aux esprits un mouve-
ment heureux, une activile bienfaisante,

Mais ce sont'des reunions trop passageres

pour satisfaire tous les besoins de Pinstrac-

tion rurale ; et ce n'est d'oidinaire qu'au-

tant qu^il se rencontre dans leur sein des

hommes assez 6clair6s pour en bien diri-

ger les travaux qae les cornices repondent

cornpi element au but de leur institution.

De tous les moyens de faire avancer

I'agricidture, le plus sur, le plus puissant,

c'est I'etablissement de ffermes-modeles

bien conduites, oii les jeunes gens qui se

destinent aux carridres rurales viennent

chercher une instruction a la fois th6ori-

que et pratique qu'ils ne sauraient trouver

?iiUeurs aussi compldt^. I*es avantages in-

h6rens a I'existence des fermes-modeles
ne sont pas recueillis serdement pai le petit

norabre de ceux qui vont y terminer leur
Education agricole : la force des choscs y
fait participer le reste de la population. A
mesure que les eleves qui en sortent s'eta-

blisscut dans les campagnes, ils mettent en
pratique les lemons qu'ils ont revues ; et

comme les succes quMls obtiennent enga-
gent a i miter les precedes dont ils font usa-
ge, leurs exploitations deviennent pour lo

voisinage de veritables foyers d'enseigne-
ment.
En vous entretenant, M. le redacteur,

des divers moyens proposes ou adoptes pour
Penseignement de Part agricole ; en vous
en signalant le nitrite respectif, mon but
est d'appeler votre attention sur ceux qui,

tout en y etant praticables, produiraient

le plus d'effet dans le pays. Quelle que
soit la superiorite que paraissent avoir les

fermes-mod^les, leur etablissement pre-

sente, trop de difficult es pour qu'il soit pre-

sumable qu'il s'en fonde prochainement
en grand nombre ; et il importe d'assurer

aux subventions qui pourraient etre accor-

dees par la legislature, Pemploi le plus

conforme aux besoins r^els des localites.

Un ami du PROGRta,

Montreal, 30 octobre 1848,

CORRESPONDANCE AMlilRICAINE.

j

(^Pour le Journal d^Agi'iculture.)

New-York, 16 octobre 1848.

1 Monsieur,— Je vous ai promis quelques

j
lignes ;

pour cette fois au moins je tiens ma
parole, et de tout je vous envoie un mot.

JJAmerican Institute, comme on Pavait

annonc6, a rouvert les portes du Castle

Garden aux produits de Pindustrie indig«^-

ne. Cette institution, deja vieille de vingt-

et-un ans, s'est donne pour mission de fa-

voriser le talent indigene en le soumettant,

par Pexposition, a la comparaison ct a la

lutte, et de Pencourager»cn le recompen^
sant. Richcment soutenue, par les recettes

annuelles, qui doivent 6tre 6nornies, qu'elle

prel6ve sur la curiosite publique ; au con-

current le plus heureux elle decerne une
Jm6daille d'honneur, au premier accessit,

j
elle accorde un dipl6me. On est ainsi par-

i venu, d'affiches ©« affiches, de couronnea
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en couronncs, d'ann^e en ann6c i forcer

l'iitl*'..'Uon piiblique, i r6vciller Ic gout et

IV'sprii cle rivalile bieu plac6 parnii lesin-

diistriels.

Toiites Ics inventions dii g6nie am6ri-
cain, machines, ^benisterie, articles dc
nouveautes et de luxe ; los flours, Ics v6ge-
tau:x, que recommandent lour grosseur fa-

buleuse on leurs qualites rares ; des pianos

magnifiques, pompes a feu, presses a va-

pour au dernier mode, encombrent la salle

circulaire du Castle Garden, Pane des plus

vastes de New-York.
On voit, a Pentree, deux omnibus d'un

travail infini et d'une richesse imperiale.

Les batailles-victoires des campagnes du
Mexique embellissent I'interieur et le de-

dans du vehicule. Fortunes Americains !

plus heureux cochers, qui recueillent les

fruits du triomphe et prominent, d'un bout
de Broadway a Pautre, leur facile victoire.

Puis un nombreux rassemblement de
caloriferes, combinant les principes de sa-

lubrite et de chaleur, a degres differents

et a formes les plus varices. Je n'ai rien

decouvert, apres examen, qui put rempla-
cer, efficacement pour les maisons parti-

culieres, le po(3le dont on se sert actuelle-

mont en Canada, ou repandit, au sein des

batiments publics, plus de confbrt et d'6-

legance que les poeles smolenski.

Une chaloupe de sauvetage, semblable
a celle qui enleva a la m6rt, grace a I'in-

trepidite du matelot Jerome, une partie

des passagers de V Ocean Monarch.
TJn rail-way-mod61e de la route a6rienne

qu'un ingenieur, M. T. Kandcl, veut con-

struire au-dessus de Broadway.
Jg n'entreprendrai pas une nomenclature

6gayee par une description ; la serie des
objets est trop longue, et ma revue, derob^e
au labour, trop rapid e. Je me restreins a

vous esquisser le caract^re gen6ral et do-

minant de Texposition.

Les beaux arts, a ce congrds industriels,

n'avaient pas envoye de representants : la

plupart^ des tableaux qu'on y exhibe por-

tent une apparence de mediocrite manifes-
te. N'allez pas, me dit un jeune artiste

mon ami, condamner, d'apres ces ch6tifs

specimens, la j)einture americaino en bloc,

elle rougit de ces caricatures.

Mais au milieu de cette reunion incon-
grue d'objets qui se massent ici, se grou-

pent U, surnage un fait qui siiute aux yeux :

la valeur du temps. On ])ar:ut profbiid6-

ment convaincu, de ce c6t6 des lignes,

que le temps c'est de I'argent et que me-
nager le temps comme un tresor, le bien
distribuer,tj'est encore de I'argent. Je me
justifie.

Vous n8 sauriez compter les instruments
qui abrdgent, ou supprimeut enti^rement
le travail manuel de I'homme, Ics instru-

ments domestiques, les instruments ara-

toires
;
je les a})pellerais volontiers ma-

chines i tuer le temps. Les voitures des-

tinees au transport des produits agricoles

ont, aux Etats-Unis, trois fois au moins la

dimension de la charrctte mesqiiine en
usage parmi nos habitants. Imaginez I'c-

conomie de chevaux, de temps d'espace^

de moins que ces machines et ces vehi-
cules agrandis r6alissent.

Insistez avec moi, monsieur, en remplis-
sant votre double tache,sur cette verite im-
portantc, mais negligee, la valeur du
temps.

Batons I'introduction de ces instruments
de progres et de prosperity dans nos cam-
pagnes ; de quelle utilite ne seraient-iis

pas dans les nouveaux etablissements sur

tout ; car ces machines, aux corps de fer,

ne se reposent pas, ne se fatiguent pas, ne
mangent pas, ne sont aflamees que de
mouvement et de travail. II y en a de
toutes les sortes, de tons. les prix, de toutes

les forces, propres a eplucher le mais, battre

le bl6, hacher la paille, arracher les sou-

ches, etc. etc. La Societe d'agriculturo

du Bas-Canada devrait, s'il est possible,

reunir dans son depot de grains, etc., ces
diverses innovations, afin de faire pal per

aux interesses Tavantage incontestable

qu'ils en retireraient.

George (typographe.)

M. LAMARE-PICQUOT ET LA PICQUOTIAXE.

Nous trouvons dans le Courrier des Etats-

Unis Particle suivant qui devra fort inte-

resser nos lecteurs, vu qu'il s'agit de trou-

ver un substitut a la pomme de terre qui

mainteuant manque chaque ann^e parmi

nous

;

** Le savant ft infatigable voyageur
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fran^ais, dont le nom et les travaux sont

deja coiinus de nos lectfiurs, vient d'arri-

ver a New-York au rctoiir d'line excursion
iiouvelle, entrejirise an jirintomps dernier

entre le Missouii et le hant Mississipi, et

destinee a completer la belle et utile de-

couverte dont 11 vent doter I'agriculture et

I'alimentatiou europeennes.

" C'est a Pautomnede 18-16, nous croyons
I'avoir dit, que remontent les premieres
recherches de notre compatriote au sajet

de la plante flirineuse a laquelle il a donne
son nom. M. Lamare-Picquot arrivait alors

a Quebec, apres quatre annees de fatigues

et de dangers, consacrees a parcourir le

Hant et le Bas-Canada, le Labrador, les

lies Maingan, la cote des Esquimaux,
Terre-Neuve, le Cap Breton, la Nouvellc-
Ecosse, les iles de la Madeleine et les c6-

tes de Gaspe. En rentrant, pour ainsi

dire, dans la vie civilisee, le voyageur ap-
prit la nouvelle du fleau qui etait venu
fondre sur presque toutes les cultures de
pornmes de terrc. Aussitot, il con^ut la

genereuse pensee d'explorer les plaines de
de I'ouest, dans I'espoir de d^couvrir parmi
les racines dont se nonrrissent les tribus

sauvagcs, quelque produit susceptible d'e-

tre acclimate en Europe, et d*y remplacer
au besoin I'ntile tubercule, dont la repro-

duction semblait frappee sans retour par
un mal inconnu.

" Quelques mois apres, M. Lamare-Pic-
quot arrivait aNew-York,emportant le pre-

cieux specimen d'une plante farineuse,

dans 'laquelle Ini avaient serable reunies
toutes les conditions necessaires au but
pliilantropique qu'il se proposait. Soumise
a I'appreciation de Facademie des sciences
de Paris, la Picquotiane fit, au commen-
cement de cette annee, I'objet d'un rap-

port que nous avons sous les yeux, et

duquel I'examen scientifique a justifie

de tont point les previsions du naturaliste-

voyageur. Comme facilite de culture et

de conservation, comme ricliesse alimen-
tgire surtout, la nouvelle plante laisse de
bien loin derrierc elle le tubercule qu'elle

semble destiuee a remplacer. Des essais

de panification avec un tiers de farine or-

dinaire, out donne les resultats les plus sa-

tisfaisants. Quant a la question d'accli-

matement,racademie ne pense pas qu'elle

puisse offrir de difficulte.

" En vue de ces constatations, le rapport
concluait que la decouverte de M. Lamare-
Picquot meritait, a tons les egards, de fixer

I'attention du gouvernement, et bient6t en
effet, M. Lamare-Picquot se remettait en.

route, avec mission du ministre de I'agri-

culture, de completer les recherches si

heureusement commencees en 1846, et de
rapporter en France tons les elements ne-
cessaires a un essai definitif.

" M. Lamare-Picquot arriva en juillet

dernier sur les bords du Mississipi, ou il

rencontra 1' emigration de la tribu des
Winnebagoes, qui remontait vers le Nord
du fleuve. Cette circonstance imprevue
fut un premier contre-temps pour le voya-
geur, qui eut les plus grandes peines a se
procurer le materiel neeessaire pour son
expedition. D'autres dlfficultes, d'autres
dangers I'attendaient bientot. A peine en-
gage dans les plaines,il se trouva au milieu
d'une guerre sanglante,qui venait d'eclatcr
entre les Sioux et les Chippeways ; la sai-

son etait d'ailleurs fort avancee, enfin I'an-

nee avait ete mauvaise. C'est apres avoir

surmonte tons les obstacles, et brave trois

mois de fatigues et de perils incessants,

que M. Lamare-Picquot est revenu parmi
nous, avec une serie nomb reuse de plants,

qui poiirront servir aux premiers essais de
culture et d'acclimatement. Si,comme tout

semblo le promettre, la Picquotiane realise

les esperances qu'elle a fait naitre, ce sera
un veritable bienfait pour I'Europe, et le

nom du savant modeste qui I'aura decou-
verte et popularisee, partagera peut-etre

un jour, avec celui de Parmentier, la re-

connaissance et les benedictions de I'hu-

manite."

Culture des jacinthes. — II n'y a pas
de plante qui recompense le travail qu'on
lui consacre comme la Jacinthe. Rien ne
surpasse la beaute et la variety de ses cou-
leurs et la sua.vite de son parfuni. C'est

la fieur la plus appareute et la plus 6cla-

tante du parterre et en \neme temps un des
plus beaux ornements du salon. II est sin-

guliei qu'une plante dont la culture est si

aisee ne re9oive pas du fleurisje I'attention

que lui meritent sa beaute et sa fragrance.

Les collections se composent generalement
d'une quantite de fleurs degenerees et qui
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sont d'linc sciilc couleur, tivndis que pour
quek[ucs chclins on pout sc procurer uric

grandc variete.

La Jacmtlie iiiusi quo la plupiirt des
l)lantcs do cetto clas.sc doit titrc phint^e
dc.Ub Ips mois d'octobrc ot do novcinbro,

quaud on la destine au jardin on au parter-

re. Le sol doit 6tre bon ct Ic sommet de
la bulbe enfonce en terre de troi^* ponces.

On pent les couvrir avec du terroau ou de
la paille,du moins pour le premier hiver.El-

les llcurissent de bonne heure au printerns.

Quand les leuilles sont deseehees, ce qui

a lieu en jnillet ou en aout, on pent les en-

lever avec soin ct les garder jusqu'au mo-
ment de les replanter. Quand on desti-

ne les Jacinthes a lleurir pendant I'hiver,

on les plante dans dcs vases remplis de ter-

re line et leg-^re, qu'on cntreticnt huniide

et on les expose autant que ])ossible au so-

leil et a Fair. Si on les ])lante dans des

verres, il faut changer I'eau tons les quin-

ze jours, et se servir pour cela d'eau pure

et tiede, la base de la bulbe ne doit faire

que toucher I'eau.

Un moyen fort elegant de cultiver la

Jacinthe est de la planter dans la mousse :

prenez un vase antique ou un plat d'esp^ce

quelconque et remplissez-le avec de la

mousse, telle que celle qu'on peut se pro-

curer sur la montagne. Plantez la bulbe

de maniere a ce que la mousse ne fasse que

juste la couvrir, et arrosez de temps a au-

tre la mousse avec de I'eau tiede, elle re-

ticndra ainsi sa verdure tandis que la bul-

be poussera vigoureu!>ement. II faut 6vi-

ter I'emploi de I'eau froidc qui nuit a la

jeune plante. II est bon de placer un pcu

de sable au fond du vase.

En suivant cos simples directions, il est

au |X)uvoir des moins ais6s de se delecter

pendant un long hiver et de se rejouir du

retour du printemps avec I'aspect des plus

belles flours qui ornent la creQ.tioii.Min€rve.

{Pour le Journal (TAgriculture.)

FAITS CHRONOLOGIQUES d'aGRICULTURE.

(Suite.)

1750. Les fabricants de Lyon se plai-

gnent au gouvernenient du petit nombre
do muriers cultives en France ; ils soUi-

citent aupres du contr61eur-g6neral dcs or-

dres pour en planter le long deji gmndr.*!
routes (.1 dans les lies f;unrai.ses,i!s d
dent do fliire unc distribution grati;

plujits aux cultivttteurs. (Co ful
merit de 1760 4 1770 que d'aprcs U. . >-

periens de iM. Thome, on planta dc ccs ar-
bres aux environs de Lyon.)
On inii)rinie on Angleterre dcs toiles do

fil, de coton, ct dc fil et coton.

1751. Etablissement en Frjnccdcs in-
g^nieurs des ponls et chauss^es. L'art de
la construction des chemins, perdu depnis
les Romains, ressuscile par Colbrrt, a 6t6
porte de nos jours^aussi loin qn'ij puissc
aller, et les plantiitions faitcs sur les rou-
tes out ajoute I'agrement a Tutile.

Un chirugien du Berry, nomml* Brossard
decouvre le secret dc I'agaric de chfinc*

dont la propriete est d'arreter,sans ligature^

les hemorragies dans les ampuUitions, et

les suites provenant de la section d'une ar-
tcre.

Introduction, anx Etats-Unis,de la canne-
a Sucre par quelques J6suites franca is qui
la plant^rent sur les terres presentes de la

NouvcUe-Orleans. Mais, ce ne fut qu'entre
les annees 179-1- a 1800, temps auquel la

revolution de St. Domingue chassii des
centaines de ses planteurs dans cette con-
tree, que la culture de la canne deviut un
objet de grande importance.

1752. 11 se forme a Londres une socie-

te, dont le but est d'encourager les manu-
factures anglaises, sous le titre de society

anti-gallicane ; elle propose des prix pour

la fabrication des etoffes qui seraieat les

mieux imitees de Tetranger.

1753. Institution de la soci6te des arts

et manufactures a Londres.

Fondation du museum britaiinique, par

Sir Hans-Sloane, baronet.

Aerolithe. Deux pierres tombent du
cicl, a Pont de Veylo et a Liponas.en Bresse,

lieux distant de neuf milles I'un de I'autre.

Ces pierres, qui se ressemblaient parfaite-

ment, etaient d'une couleur sombre, et ne

laissaient aucun doute sur le grand degro

dc chaleur qu'elles avaient 6prouvu. La
plus grande, qui pesait '20 livres, s'enfon^a

dc six pouccs dans la terre.

Etablissement d'une academic des artcj,

a Dublin.

nni. Poivre, envoyc a Manille, en
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rapporte cinq plants enracines de musca-
dier, ct des noix niiiscadespropres a la ger-

mination ; il \&s reinet a son retoiir au con-

seil snperienr de I'ile de France.
iVTairan explique ce que c'est qne Tan-

lore boreale.

La lil)ert6 du commerce des c6r6ales,

ressuscite ragriculture en France.

C'est vers cctte epoque que les premie-
res soci^tes agricoles furent ^tablies en
France sons le patronage et aux frais du
gouvernement.

1755. Gallien, Fran9ais, propase de
remplir im vaisseau d'un air specifiqne-

ment plus leger que Pair atmospherique,
et d'en faire une ville flottante dans les

airs.

Description g6om6trique de latcrre,-par

C. F. Cassini.

1756. Ilelvetius, medecin franjgais, in-

vente les soupes economiques, appelees de-

puis soupes a la Rumford.
Les terres nouvellement defrichees sont

exemptes de la taxe fonciere pendant I'es-

pace de vingt ans, en France.

1757. L'idenlite du feu 61ectrique et

de I'eclair, est demontree par Franklin,

qui invente les conducteurs metalliques,

pour mettre les batiments a I'abri de la

foudre.

1759. On permet en France la fabri-

cation de toiles iraprimecs.

Vers ce temps s'otablit k Jouy, pres

Versailles, la manufacture d'Oberkampf.
Les Anglais dettuisent le commerce de

Sural e, et s'emparent des comptoirs des
Fran9ais qui s'y trouveut.

1760. Les merinos d'Espagne sont in-

troduits en France, en Aliemagne et en
Autriche.

1761. Etablissement de la Societe roy-

ale d'agriculture a Paris, et de ])areilles

societes en Bretagne, a Tours, a Orleans, a

Lyon, a Limoges, a Riom, a Soissons, etc.

Quelques-unes ont public des memoires
utiles.

La France compte cette annee treize

societes agricoles et dix-neuf societes cor-

rcspondantes.

1762. Les J6suites de Lyon quittent

le royaume, par suite de I'expulsion de
leur ordre, et se retirent a Suze, en Pie-

mont
J

ils emm^nent avec eux une colo-

nic d'ouvriers en soie et 6tablissent une fa-
brique qui ne r6ussit pas.

Etablissement d'une 6cole d'6conomie
rurale v6terinaire a Lyon, par C. Bourge-
lat.

1 763. Publication des families des plan-
ter, par Michel Adamsou, botaniste.

1764?. Poisson;iier, medecin, invente
une machine distillatoire pour dessaler
d'eau de la mer. Le gouvernement fran-

9ais ordonne que cette machine soit 6tablie

sur tous les vaisseaux.

21 juin. Publication de la premiere ga-
zette en Canada.

1765. Progres de Tagriculture en Fran-
ce, protegee par les economistes.

Les merinos d'Espagne sont introduits

en Saxe et en Prusse.

II est defendu, en France, d'enterrer h

Pavenir dans les ciir_etieres existants dan»
IVnceinte des villes.

Importation, en Saxonie, consistant en
105 beliers et ll-i brebis d'Espagne.

1766. Publication, a Madrid, de Part
de friser ou ratiner les etofles en laine, par
Duhamel du Mouceau.
Le roi de Prusse fait distribuer des r6-

compenses aux ouvriers en draps et en toi-

les de ses Etats, qui ont travaille avec le

plus de succes a Pamelioration des manu-
factures.

1767. L^abbe de la Chapelle invente

un cornet de liege, auquel il donne le nora

de Sc9phandre, et au moyen duquel on
pent se soutenir sur Peau, non-seulement
sans crainte d'enfoncer, mais en conser-

vant dans ce fiuide uu parfait equilibro et

I'usage de scs mains ; il en fa it une epreu-

ve publique a Paris.

Publication k Edinbourg, d'un trait6 sur

1'agriculture.

1768. Les Russes d'Archangel ferment
des etablissemeuts pour la chasse daus Pile

de Spitzberg.

AcroUthe. Trois pierres tombent du
ciel, dans diverses parties de la France,

La chute de Pune a lieu a Luc6, dans le

Maine ; celle d'une autre a Aire, en Ar-

tois, et la troisidme est trouv6e dans la

Cotentin.

Premier voyage de Cook dans la mer dii

Sud, sur PEndeavour, qui enrichit Phis-

toire naturelle et la botanique.
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1769. Le capitainci Cook visile Tile

trO-Tarti,ct (leronvrc IcsSlcsdc la Socict6.

1770. Publication, A Halle, d'lin cata-

logue dos animaux de rAm6rique anglai-
se, avec des instructions succinctcs, pour
rassemV)ler, conscrver et transporter toutcs

sortes dc curiosites naturelles, par Jean
lleiuhold Forster, (en allomand.)

Publication des decouvertcs de Bnffbn
et de Daubenton eu histoire nnturelle.

Poivre, intendant de Pile dc Bourbon,
fait cultiver dans son departement et dons
Pile de France, le girofle et la muscade
qu'il y a transportes 1754- ; il en fait meme
passer aux Piles Sechelles et de Caiennc.

1771. Louis XV cssaie dc retablir Pa-
griculture dans Pile de Corse, en y en-
voyant une compagnie composee de quel-

ques fiimilles de Lorraine.

Publication, a Londrcs, de la Flore de
PAmerique septentrionale, ou catalogue

des plantes de PAmerique du Nord, par

Jean lleinhold Forster.

1772. Knight, Anglais, invcnte la raa-

ni6re de faire des aimans artificiels sans

aimant, en pla^ant une barre d'acier paral-

l^lement a la d6clinaison d'une aiguille

aimantee*
1773. Guyton-Morveau d6couvre les

moyens de desinfectcr Pair, de prevenir la

contagion, et d'en arr^ter les progres par les

fumigations d'acide muriatique oxigene.

1774. On c#upe les arbres et les bos-

quets de Versailles, pour les replauter tels

qu'on les voit aujourd'hui.

Etablisscment d'un museum a Rome,
par le pape Cle*^ir-.;it XIV ; il y rassefnole

beaucoup d-^ yi'> i !X reslesde Pantiquite.

Le regne do Louis XV a vu oonstruire le

Pantheon et St.-Sulpice,les Ecoles militai-

res, de medecine et de droit, le Champ-
de-Mars, 3,600 toises de boulevards, les

premiers batiments du .Tardin da Pk,oi, le

college de France, ThAtel des Monnaies,

la place Louis XV, la liuUe aux bles, le

pout de Neuilly et son avenue, la fontaine

de Crenelle, le Garde-meuble, la manufac-
ture de Sevres et la Savonnerie, les voutes

du grand-6gout, sur le d^veloppeineut de
3,000 toises.

18 deceinbre. Destruction du th6, i Bos-

ton.

Affranchissement des serfs del terres

domaniales, ejn France.

1775. Syslirac sordid des plantes> d*-
vclopp6 par Linne, oti classemcnt des
plantes d'apfes les parties sexiu 11< s. on les

pistils et \os diamines.

L'imp^ratrice Maric-Thiit . .,,.,..,i..

300 merinos en Allemagne et les met sur
sa ferme imperiale en Hongric.

Incendie des bois du nord dtt lac Saint
Jean, Saguenay.

1776. Ouverture du cabinet d'hisloiro

riaturclle de Madrid.

1777. Suppression ct r6tiiblis.seraent

des communautds d'arts et metiers en
France.

L'empereur Joseph TI vistte les ports et
les arsenaux de France, et y suit tous les

precedes des arts.

2 avril. Passation du stntut anglais qui
im})ose des droits sur les thes dans les co-

lonies.

Edit du mois d'avril qui fixe Porgani-
sation des communautes d'arta et metiers
a Paris ; d'autres ^dits Pavaicnt successi-

vement dtendue aux villes de provinces ;

en vertu de cet edit, il est ordonne qu'il y
aura six corps de marchands et quarante-
quatre communautes d'artisans.

1778. Pie VI fait dcssecher les marais
Pont ins.

Linne,Vallerius et Daubenton emploient

a la determination des cspeces, des genres,

des ordres et des classes de metaux, les

caracteres qui se tirent de la forme du
tissu, de la trans]mrence, des couleurs, et

de certaines propriet6s, comme celles d'6-

tinceler par le choc du bri(^uet, de faire ef-

fervescence avec Pacide nitrique, etc.

Seconde importation dc merinos en
Saxonie, consistant en 110 des raeilleurs

moutons d'Espagne.

Publication, a Geneve, du dictionnairo

raisonnc des sciences, des arts et des me-
tiers.

1779. Dess6chement d'un marais do
deux lieues de longueur, dcpuis la ville do
Chaumont en Vexin jusqu'au village do
Marqucmont, par Boucerf et Courvoisier.

Etablisscment d'un musee k Calcutta

dans les Indes, par les Anglais.

Publication, a Dublin, do TAe OtntU-

man Fanner. — Jl continufr.

L. k. H. L.
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Le journal d'agriculture. — Cettc

fenille iraportante continue toiijoiirs k etrc

'piibliee et rennit tons les avantages qu'uno
publication de cettc nature com]torte. Tons i

les ciiltiv^atcurs qui savent lire doivent con-

sidercr le Journal d''J3g7'icuIture comme le

premier livre de lenrs bibliotheques on le

premier d'entre les livrcs dont ils font usa-

ge, car si rinstiuction est utile, le bon sens

tlit qu'on doit faire son etude principalc de
tout ce qui regard e son Industrie on sa pro-

fession. II fant lire, un peuj)le qui lit de-

vient industrieux et suit le progres. C'est

pour que lesagricultenrs pnssent lire gene-
ralcment, que la Societe d'Agriculture a

fonde un journal expres pour eiix, et au
prix minime d'une piastre par annee.
Mais malheureusement, nous apprenons
qu'on ne sait pas profiter de cet avantage,

que le Journal d"^Jlgriculture n'est pas ns-

sez encourage, et snrtout par le manque de
ponctualite a payer, de la part de ceux qui

|

le re^oivent ; c'est ce que nous voyons par
i

le dernier num6ro de ce journal. Qu'on
fasse done en sorte que cette publication

subsiste, la majorite, la presque total ite de
notre population etant essentielleraent

agricole, nn journal d'Agriculture doit etre

sontenu dans ce pays. — Minerve.

(Pour le Journal d'Agricnlture.)

Remarques sur Vatmosphere de Londres^ pour
le mois de septembre, d\ipres un grand
nombre d^ observations.

Baromttre,

Med. max. 2.9.931

Maximum, 30.410

N. 2 45
N.E.-i .50

E. 1 52
S.E. 4 56

MaNIERE TOUTE PARTICUtlERE D'eIN^-

GRAissER LES cocHONS.— 11 y a quelqucs
annees, un M. Neal, de PhiladelpLie, pos-

sesseur d'un champ d'environ trois arpents,

entoure de bois, du cote de la Caroline, le

fit labourer et ensemencer. Le temps de
la moisson arrive, on trouva que les ser-

pens qui y abondaient ne permettaientpas
de recolter. M. Neal ne put imaginer d'au-

tre moyen que d'y lacher une ciuquantai-

iie de cochons qui mangdrent le grain et

les serpens, et qui, au bout de quelques
semaines, 6faieut plus gras que si on les

eut tonus a I'etable. I.'annee d'ensuite,

il y eut meme eflet et meme resultat, car

il semble que les serpens aient choisi ce

petit terrain pour le rendez-vous et le lieu

de leur reunion annuelle ; de sorte que
maintenant on n'ensemence plus ce champ
que pour y engraisser des cochons de cette

Xnaniere. On assure qu'on ne pent voir

des cochons mieux portants, ni plus gras

que coax qui se nourrissent de ces reptiles.

Thermometre.
Medium, 57.8

Maximum, 76
Minimun, 29.410 Minimun, 36

Tableau des vents.

Jonrs.Pt.de la rosee. Jours.Pt.rosee.

S. 1 61.

S.O. 6 51.

O. 6 54.

N»0. 6 49.5

Hygromctre*

Medium point de la rosee^ 52.3
Maximum, 66.

Minimun, 37.

La moyenne sechereSso, 5.5

Plus grande moyen.secher.du jotir, 11.1

La plus grande seeheresse, 20.

Rayonncmenf.
Plus grande moyen. force du soleil, 32.

t

La pins grande force, 54.

Moyen froid du rayonn. terrestre, 5.4

Le plus grand froid, 13.

La quant, moyen. de pluie (pouces) 2.193
La moyenne d'evaporation, " 2.620

En ce mois, le premier de I'automne, la

diminution de la temperature est tres-sen-

sible, pourtant moins pendant la nuit que
pendant le jour. Vers la fin de ce rnois

ou au commencement du suivant, I'on doit

s'attendre aux ouragans des equinoxes.
Les changements dans le barometre sont

considerables et soudains. Les plus belles

journees de I'annee se rencontrent ordi-

nairement dans ce mois.

L. A. H. L.

ANNONCES.
L. A. HUGU Et-LATOUR,

NOTAIRE A MONTREAL,

Agent d''Jlffaires aupres du Gouvernement

et ailleurs, etc.

TOUTES lettres doivent lui 6tre adres-

sees, affranchies, au No. , Hue St. Vin-

cent.

Montreal, 30 octobre 1848.
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CALEMDRIER
ECCLGSIASTIQUE ET CIVIL

P'^'-n i/ANNfiE 184-9.

CE CALEXDRIETl sera a vcndre vers

le Icr. noveinbre prochaiii, aux bureaux

dcs Melanges Religieux et chez les prinoi-

paux iibraires de cette ville.

Co Calendricr est im des plus complets

qui se publient parmi nous. II serade plus

de beaucoup amelior6 sous le rapport ty-

pograpliique et sous celui dc la qualite du

papier.

Ce Calendrier contient ce qui suit :

Le nom de tous les Saints et de toutes

les f6tes qui so lencontrent durant I'aiin^c
;

Les epoques eeclcsiastiques, politiques,

etc., les plus capables d'interesser les Icc-

teurs cauadiens
;

Une liste complete des membres du
Clerge Catholic[uc des Dioceses dc Mont-
real et dc Quebec

;

La liste et les Termes des Cours de Jus-
tice

;

Une table relative an commencement
de Faurore et a la lin du cr6pusculc

;

Un tableau de la valeur, etc., des raon-

naies
;

Le commencement dcs saisons
;

La date dcs quatrc-temps
;

Le comput ecclesiastique
;

Le nombre, la date, etc., des Eclipses

pour 184.9, calcul6es avec la plus grande
exactitude

;

La liste dcs principaux membres du
Gouvernement

;

La liste des membres de la Legislature

Provinciale
;

La liste des membres du Conseil Legis-

latef;

La liste des Examinatcnrs des Institu-

teurs pour Quebec et Montreal, etc., etc.

La liste compli^te des Magistrats, des
Avocats, des Notaires, des Medecins,

etc. etc. etc.

Ge Calendrier se vend a TRi:s-BAS prtx

EN DETAIL ; on Hi it encore uuc DIMI-
NUTION COXSIDliRABLE a ceux qui

achetent en GROS.
Montreal, 6 octobre 1848.

MELANGES REIJGIEUX
I Ct le VE!?-

iquo, ColTl-

CE journal ' '
"

DRKDI
; il cs'

morcial et Littcrairc ; il coutient toiijoiirs

les nouvellcs les plus rcccntes tant du Ca-
nnda rjuo des pays ttranjrers. CVst aussi
un journal d'aurionces ; lo taiix dr cclles-

ci est le m^mc que cclui des n tir-

naux du pays. Ce journal cir ; lo

plus grand nombre des paroissrs du Biu*-

Canada, il doit done 6tre rechercht jHjur

l(^s annonces.— Le prix du journal est dc
VIJ^GT CHELIA'S piir anuee, payables
d'avance, frais de poste a part.—On s'abon-
ne a

Montreal, chez MM. Fabre & Cie.

Quebec, chez M. D. Martineau, Ptrc.

Trois-Ilivi6res, chez Val. Guillet, Ecr.

Ste. Anne Lapocatidre chez M. F.Pilote,

Ptre., an college.

Montreal, ler. mars 1848.

AVIS.
LES abonncments se resolvent par la

Poste (Icttres airranchies), au bureau de
LA SocifeTf (rue Notre-Danie), aux bu-
reaux DES MfiLANGES ReLIGIEUX, Ct chcZ
les Agents du Journal. — Une pcsjmptc
rcntrec des deniers est absolument ueces-

saire. Les abonnes sont pries de jiayer

sans delai.

Montreal, ler. octobre 1848.

RECOMPENSE.
TOUTE pcrsonnc qui trouvera, on four-

nira des indices suffisants jx)ur faire trouver
quclque MINE, de n'im]x>rte quelle deno-
mi nation, dans Tetondue des :Seigneuries

dc Berthier, Lanoraie, Dautre, Dusable on
Maskinong6, et plus particuli^rement qui
pourra indiquer le lieu ou pout se trouver

une certaine MINE DE PLOMB, qu*a au-
trefois exploree feu le nomme Alexis Tel-
lie r, vivant, cultivateur, de la paroisse do
Berthier, recevra du Soussignd une re-

compense de CINQITANTE LIVllES,
cours actuel de cette Province.

JAMES CUTHBERT.
Manoir de Berthier, )

8 aeptembre 1848. \
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L. P. BOITIN,
Coin des JRrES

NOTRE-PAME ET ST. VINCENT,

Vis-d-vis Pancien Palais de Justice^

OFFRE ses plus sinceres remerciments

a ses noiT'breuses pratiques pour I'encourage-

inent liberai qu''il en a re(ju, et poofite de Cette occa-

sion pour les informer qu'il a Iransporl^ son Maga-.

«in a i'eudroit ci-dessus, ou il espere rencontrer 1p

meme encouragement dout on Pa honoi^ jusqu'a pr^-

flent.

Son Assortiment de Bijouterie consisie en-

IVTonlreR en Or, eli Argent, a Patetites et a Cy{indie>

pour Dames et Messieurs,
Chaines de col en Or pour Dames^
Gardes en Or pour Motitres,

Clefs, Cachets, Rubans, Chaines courtes en Or et

Acier pour Montres.
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epingleltes tie gout en grande vari^te,

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes er Argent,
Ornements de col pour DameSj
Souvenirs en Ecailie. en Perle, en Emai!,
Boites a Cartes en Argent, en Nacre et en Ecaille-,

Bourses en Soicj avec ornements en Acier,

Ridicules de Dames, en Acier,

Lunettes en Or, Argent, Aciei et Ecaillcj

Boilts pour do de Fantaisie,

Pendules de diverses ei^peces,

Coutellerie finC) etc., etc., etc.

— AUSSI,—

-

Lantcmes pour passages, Tran^parefits p(>uf chassisi

Miroirs assortis, Paniers fran^ais de Fantaisie, une
grande variete de Tapisserie, Parfumerie fran^aise et

nnglaise, Cannes assorties, Chapelets, Medailles et

Crucifix en argent et en m^lal, et une grande variete

d'objets dans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE DWGRICULTURE
DU BAS-CAxNFADA.

-m- ES CHAMBPvES DE LA SOClfi-

JL^ TE et le BUREAU DU SECRfi-
TAIRE sont mainteilant oiiverts

chez M. George Shepherd, Grenetier de
laSociete, No. 25, rue Notre-Dame vis-a-

Vis dii Bureau du Couseil de Ville.

Heures De Bureau.— Depuis Dix jus-

qu'a Une heure ; durant ce temps le Se-

cretaire se tiendra gen^ralemeut au Bu-
reau.

Montreal, l«r. juillet 1848.

CONDITIONS BU JOURNAL.
Ce journal paratt vers le premier de cha-

que mois et coiitient 32 pages de ma-
tieres.

Le prix de ]a souscription est par annee

de CINQ CHELTNS.
Les frais de poste sent a part.

On lie s'aboiine pas pour nioins dHm an.

L^ souscfiption doit etre payee dans les

SIX premiers mois ; autremeiit, au lieu de

c!N<i CHEiiiNS, ce sera un chelin de plus

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivent 6tfe adfessees

au " Secr^taii'e de la Soci^te d'Agricultu-

re du Bas-Canada."
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DES ENGRAIS.

BUBSTANCeS EXCRETfiSS.

Les mati^res elimin6cs cles organes d'un
corps animal par Ic travail de la digestion

constituent des substiinces tr6s-riches en
principes azotes, at elles doivent 6tre re-

gard 6escomnie jouissant de propriet^s fer-

tilisantes trds-energiques. Cos engrais, qni
se d^composent trds-vite, concoiirent or-

dinalicraent k la fabrication des fumiers,
soit qu'ils soient solides, soit qn'ils soient

liquides ; oependant on les em])lo!o aussi

isolement dans un grand nombre de loca-

lites, lorsqu'on veut augmenter I'energie
d'une fumiire ordinaire, accroitre tempo-
rairement la fertilite de la terre, prolonger
les effets des fumiers ou supplecr d I'insuf-

fisance de ces engrais.

Des excrements Aumains.

Ces excrements formentl'engrai^ le plus
actif. On sait que I'homme se nourrit en
g6n6ral de chair et de grain, matidres
qu'il faut regarder comme les plus subs-
tantielles.

Nature des excrements humains.

Ces mati^res sont ordinaircment fluides,

rnolles ; elles sont tr^s-solubles, ct m^me
les plus solubles de toutes celles qui sont

employees comme substances fertilisantes.

C'est a cette solubilite si prononcee qu'est

due leur action si 6nergique et si courte.

L'odeur que d^veloppent ces excr6ments
est tres-fetide et repoussante ; il est incon-

testable qu'elle est cause qu'pn repugnc
generalement a les rccueillir et i les em-
ployer k I'etat frais. Sans I'ddeur infecte

qu'ils developpent, ces excrements scraient

recueillis partout avec soin, h cause dc leur

action rcmarquable sur les plantes (Juelles^

'

qu'ellcs soieit.

rroc6d6s d'applicalion.

Les excrements humains pcnvont ttrn
appliques i T^tat frais, cVst-idiro & leur
sortie des latrines, ou aprdj* qu'ils ont Me
convertis en poudrette.

lo. Aux environs de Grenoble, on les

emploie tels qw'ils sortent des fosses, pour
la culture du clianvre ; dans ceux do Lyon,
on les repand sur le froment et ie seig](J

d'hiver, lorsque le sol est deji un pen durci
par les gclees ; au prlntomps, on les ap-
plique principalement i Torge. A Tsir^e,

ou les emploie pour exciter la vegetation
des oliviers ; dans la Flandre, on les ap-
plique a retat liquide aprcs une fermenta-
tion plus ou moin?! longiie. Nonobstant,
ces mati^res stcrcorales ne peuvent guere
eire employees a I'etat v^rt pendaot VHd
sur des terrains converts de plantes en ve-
getation, car ils brulent, detrnisent les ve*
getaux sur lesquels on les repand. C'est
evidemment cette trop grande energie qui
a conduit, k toutes les epoques, les cultiva-

teurs k leur faire epronver des modifica-
tions avant de les emjiloyer. Ainsi, ea
Chine, dcpuis des sicclos, on rccurille ccfj

mati(^rcs avec un soin minutieiix dans des
vas'^s places de distance en distance le long
des clicmins les plus frequentes, et des
vieillards, des femmcs ct des cnfauts, sont
occupes k les delayer et k les de|K)ser prds
des plantes. Les Roma ins employaient
les excrements humains, qu'ils mettaient
au second rang, mais ils les melangeaient
avec de la terre, des immondiccs, avant de
los appliquer ; ils avaient reconnn que cet
engrais est d'une nature si active que, em-
ploye seul, il bruie le sol.

Lorsque ces matitires sont employees k
I'etat frais, il faut, pour qu'elles ne detrni-

sent pas la facnlte vegetative des plantes,

les conduirc sur les tcrres en jachdre et les

incor|xiix^r au <k>1 par le dcuxii^mc ou troi-

sidmc. labour. On imrvicnt a aneantu
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rodeiir infecte et reponssante que develop-
pent a un si hant degre ces substances, en
les melant dans les fosses memes avec du
poussier (1) de charbon de bois, du char-
bon de tourbe, ou du tan carbonise. Ces
mati^res charbonneuses, quoique moins
desinfectantes que le charbon auimal, ren-
dent Fapplication de ces excrements beau-
coup plus facile et moins degoutante. II

est a desirer, dans I'int6r6t de Pagriculture,

que ce precede simple soit plus repandu
dans nos campagnes. C'est par son con-
cours qu'on parviendra a utiliser complete-
nient la mati^re fecale, pour laquellc on a
naturellement tant de repugnance, et qu'il

faut considerer comme une des plus puis-

santes substances fertilisantes. Pans quel-
ques contrees, on mele ces excrements
avec do la terie sdche, on des cendres de
four a chaux ou a platre, et lorsqu*? le me-
lange est devenu pulverulejit, etat qu'il ac-
quiert apres une exposition a Pair pendant
plusieurs mois, en I'emploie sur des plantes

en vegetation.

M. Schattenmann a propose pour desin-

fecter ces matieres,et pour \es rendre meme
plus propres a servir d'engrais, Pemploi du
sulfate de fer impur (2). En versant une
dissolution de sulfate de fer, dit M. Schat-
tenmann, dans les matte? es fecales, it y a

immediatement double decomposition ; Vacide

sulfurique du sulfate de fer se coTJibine avec

Vammoniaque y et le convertit en sel fixe ; le

fer se combine avec le soufre et forme du sul-

fate defer* De Id, il resulte que les emana-
tions de vapeurs ammoniacalts et de gaz hy-

drogene sulfure disparaissent immediatement,
ft que les rnatieres fecales ne conservent plus
qu'^une faible odeur qui n'inccmimode pas et

qui n^a rien de repoussanf. Ordinairement,

2 a 3 kilog. de sulfate de fer suffisent pour
saturer 100 litres, et 1 kilog. de ce sel se dis-

sout facilement dans un litre d'eaufroide.

Quand le sulfate defer est dissous, on le verse

dans la fosse d^aisance, et Pon remue les ma-
tures au moyen d^un rahle ou rabot, afin de

faire penetrer partout la liqueur desinfec-

tante. Ainsi, par ce precede, on parvient

k faire disparaitre toute incommodite, et a

conserver a ces matieres toute leur action

[1] Poussier ou poudre.

[2] Comme ce proc6d6 peut etre employe par tous

les cultivateurs, il est bon de leur dire que lea apothi-

cairespeuvent leur fournir le sulfate de fer.

fertilisante, piisque le carbonate d'ammo-
niaque ne peut plus se volatiliser et se per-
dre par Pinfluence de Pair et de la cha-
leur solaire, comme cela a toujours lieu
lorsqu'on emploie ces matidres dans leur
etat naturel.

2o. La conversion de la matiere fecale
en poudrette est une operation longue, mais
simple. Voici comment on procdde a cette
tmnsformation

:

On construit, dans un endroit 61oign6 des
habitations, des bassins tres-pea profonds,
relativement a leur surface, soit en pien-es,

soit en argile, et on les dispose en etages,
de maniere qn'ils puissent s'econler les

uns dans les autres sans frais de main-
d'cEuvre. C'est dans le bassin superieur
qu'on depose les vidanges des latrines-

l)es que les matieres solides se sont d6po-
sees, on ouvre la vanne (1), et la partie li-

quide se deverse dans le bassin immedia-
tement inferieur. On opere ainsi plusieurs
decantations, et lorsque ce second bassin
est rempli et qu'il s'est forme un depot de
matieres solides, on verse de meme a I'aide

d'une vanne les liquides dans un troisieme
bassin, et ainsi de suite. A 1 'issue da der-
nier reservoir, le liquide surnageant se perd
dans un egout ou dans un puisard.

Quand le premier bassin comporte un
abondant dep6t, on ouvre definitivement
la vanne et on le laisse egoutter le mieux
possible. Aussitot que la matiere a une
consistance pateuse, on Pextrait au moyen
de dragues (pelles) ou d'ecopes eton Petend
sur un terrain battu prealablement et dis-

pose en dos d'ane, afin de favoriser de nou-
veau I'ecoulement des parties liquides et

eviter que les eaux pluviales ne puissent

s'accumuler au sein de la masse. Au fur

et a mesure que la substance se seche, on
la retourne a la pelle, aiin de changer les

surfaces en contact avec Pair et hater la

dessiccation. Cette operation doit 6tre

continuee jusqu'a ce que la matiere fecale

ait perdu assez d'eau pour devenir pulv6-

rulente. Quand elle est parvenue a Petat

pulverulent, modification qui n'a lieu qu'au
bout de trois.a six annees, suivant les cir-

constances atmospheriques, elle est arrivee

a Petat de poudrette et doit etre conserv^e

sous des hangars a I'abri des pluies
;
quel-

[1] La porte ou I'ourert-are.
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qiiefois, ccpendant, on la met en tas de
Ibrme pyramidale ct doiit Ics c6t6s soiit for-

tement btattiis afin que les eaux piuviales

la pendtrent difficilcment.

La poudrette s'emploie snr tons les ter-

rains ; on I'a ppliqiie de preference i)our les

cultures aninielles. Toiiles elioses 6gulcs

d'aillcurs, il faut la repandre snr le labour

de semaille.« et Penterrer peu profondc-

inent. Lorsqu'on I'appliquc pour le colza,

sur des terres argileuses liumides et qn'on

Penfouit protondement, elle agit pen Pan-
nee suivante. On ne doit pas oublicr un
seul instant, lorsqu'on emploie cet engrais,

qu'il est trds-soluble et qu'il est indispen-

sable de le repandre en m6me temps que
les semences ou le mettre, le plus possible,

en contact avec les racines des plantes.

Quantite a employer.

La dose a appliquer varie beaucoup ; on
compte, en general, que 25 hectolitres ou

1,750 kilogrammes suffisent pour couvrir

un hectare. Quelques cultivateurs n'em-
ploient cet engrais qu'a la dose de 20 hect.

;

d'autres, an contraire, en repandent jus-

qn'a 30 hect. sur la m§me superficie. A
Grignon, on Pemploie dans cette derniere

proportion pour le colza, et souvent ses ef-

fets se font sentir sur le froment qui suit

cette plante oleagineuse.

Action fertjlisante.

La puissance des excrements de Phom-
me resulte de la nourritu.ie qu'il re^oit, de

la diversite m^mc des elements de sa sus-

tentation. Nonobstant, ces matieres out

nne puissance productive tres-remarqua-

ble : c'est que plus nn corps organist se

noun it de substances azote es ct plus ses

dejections ont de for.-^e productive. Celle

des excrements et de la poudrette, qui ogis-

sent, quand ils sent purs, sp6cialement par

les parties animales qu'ils contiennent, re-

side incontestablement dans la facilite avec
laquelle ces dejections se dissolvent et la

promptitude avec laquelle ils manifostent

leur action. Aiusi, leurs effets, a cause de

leur grande solubility, sent immediais, ins-

tantanes pour ainsi diro et prom]>tcment

^puises. Cela est si vrai que quelqJiofois,

ainsi que Pobserve M. de Gasparin, leur

action ne se prolonge m^me pas jusqu'a

I'epoque de la fructification des c6rcalcs.

On con^oit, d'aprds cela combicn il est utilo

de les appliquer do preference \X)\\t la cul-

ture (ics plantes aniuiellcs tcllcs quo lin,

chanvrc, tabac, pavot, etc.

On eniploie tr<5s-rarcnunt la manitiro fe-

cale et la i)Oudrette djins la culture dca
plnntcs fourragd-res ou sur les prairies; on
leur reproche de co» imuniquer un iuauvai.i

gout aux plantes, saveur qui r6pnpnc a\ix

animaux. Cette objection est-elle fondee t

II est aujourd'hui ])rouv6 qu'ellc estexacte
et qu'on doit 6viter d'employer ces matid-
res cxcrementielles en horticulture et pour
exciter la veg^tat'on des [dantcs agricole.s

destinees a Palimentation de la soci6t6 et

des animaux. Quel est le cultivateur, dit

Bosc, qui n'ait 6te a port6e de voir que les

bestiaux en general refusaient de consora-

nitr Pherbe si belle, si verdoyante, qui
croit dans les lieux ou des excrements hu-
mains ont ete deposes six mois ou mt^me
un an auparavant 7 Quel est le voyagcur
qui n'ait jias trouve paitout Popinion etablie

des inconvenients do cet engrais relative-

ment a la saveur des fruits? J'ai use a

Langres d'un pain fait avec du ble eru
dans le champ le plus voisin de Bellefon-

taine, une annee qu''il avait ete fertilise

arcc le produit des latrines de la ville, et

il etait d'un gout detestable. J'ai mange
a Meudon des poires d'un arbre qu'on avait

retabli en bonne vegetation j)ar un fort

bouillon de vidange et qui en avaieut evi-

demmcnt la saveur. M. Payen, qui s'est

pr6occupe de la penetration des substances

solubles a odenr desagreable dans les j)lan-

tes, et qui a reconnu, aiusi que I'avait d6jA

constate de Saussure, que, loin de choisir,

les ladicellcs absorbent tous les liquides,

ccux m^nie qui leur nuisent et peuvent les

iaire perir, a observe que les engrais a

odour infecte et repoussante ne donneut
pas de mauvaise odeur aux produits r6col-

tes si la dose de la substance fertilisanle

n'exc<ide pas les proixjrtioiis assimilables.

Ainsi, toutes fois que la proportion de ma-
tiere organique alimentaire u\*xcf}dc pas
la })roportion assimilable dans la plante, et

ce fait est constats lorsqu'un er.,rais infect

est ajiplitiue dans une proportion faiblo et

completement iucorpore a la eouehe arable,

aucune des parties d'une plante ne contient

Pexc6s de I'aliment qui puisse reproduire

son odeur. Chacun sait, cv '-'•^ "•'. ic^^
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legumes qirl ont v'6g6t6 siir dcs terrains de
fertility moyenne sont toujours plus savou-

reiix, plus agr^ables que ceux qui ont cril

sur des sols gras, tr^s-substaDtiels et abon-

damment fum^s.

COIVTPOST'HON DES TERRES.

(M. Ducoin i son ami.)

{Suite ei fin.)

Article 2. — Terres sableuse^,

LoTsqne le sable devient pr6dominant
dans les terres, elles prennent le nom de
sablcuses ; les qualites et les d6fauts qui

les distinguent, sout tout a fait opposes aux
qualites et aux defauts dcs sols argileux.

L'eau no sejourne pas danscetteesp^ce
de terre qui retient fort peu l'huraidit6 ;

la chaleur les penetre facilemeut, et les

desseche en peu de temps ; de sorte que la

saison et la temperature qui conviennent
aux sols argil eux, sont trds contraires aux
sables.

La culture des terres sableuses est faci-

le. Elles sont peu tenaces, et la charrue

lessillonne aisement ; d'ailleurs, elles out

moins besoin de labours frequens, soit par-

ce que les herbes malfaisantes y salissent

moins promptement la terre, soit parce que
Tair et la chaleur les pen^trent suffisam-

ment.

La premiere condition pour rendre les

terres sableuses fertiles, c'est de leur con-

serv^er le plus possible d'humid ite. On y
parvient, soit par des irrigations, soit par

dcs plantations qui cachent le soleil et ar-

latent les vents dess6chants, sins inteircep-

ter la libre circulation de I'air. Une ran-

g6e d'arbres plac6e, par exemple, au sud-

est d'une piece de terre sableuse, vaut
mieux souvent que des amendements dis-

pendieux ; car, jusqu'a dixou douze heures
du matin, les rayons du soleil n'ont pu pom-
per facilement la rosee, etle vent qui vient

de I'est, est, dans nos centre es, le plus sec

et le plus dangereux pour ces sortes de
terres. Une haie do vignes dans les pays
ou la vigne reussit bien, pourrait 6tre em-
ployee. Des plantations en lignes, du le-

vant au couchant, raais, de sorgho, de to-

jpijiarabour [}euTent remplir Ye m6rae but.

Plusieurs rarifet^s d%rbre« verts r^ti«sis«

sent parfaitement dans de scmblables ter-

rains.

Terres SABLo-ARciLtiusES. Lorsque la

proportion de sable n'est pas trop consid6-
rable, les terrains sableux peuvent ^tro

d'une prodigieuse fecondite. Les varennes
de Tours, qui ont fait donner a ce pays le

titre de Jar-din de la France, en sont un
exemple. Ces terrains, toujours bien ameu-
bl6s, peuvent fournir a deux ou trois recol-

tes maraich^res dans une annee ; les pay-
sans de Breh6mont, au confluent do Pin-
dre, cultivent alternativement du froment
et du chanvre, deux riches cultures, et ils

trouve^t moyen d'intercaler une culture

de navels, entre la r^col^e du froment et lo

semis des chanvre s.

Ces terres n'ont jamais besoin que de
fumier. Elles renferment assez ordinaire-

ment

:

60 parties de sable,

25 d'argile,

25 de calcaire,

sur 100 parties de terre.

Les varennes de Tours, comrae les plai-

nes d'Egypte, doivent leur formation au li-

mon des grands fieuvcs ; il est des sols

moins heureusement situes, qui n'ont

qu'une jxxrtie des avantages de ceux-ci,

soit parce qu'ils sont quelquefois exposes
au soleil du midi, qui les brule, soit parce
qu'ils ne peuvent pas, dans un terrain en
pente, ou un sous-sol de sable pur, conser-

ver l'humidit6 qni, avec la chaleur, donne
un si prodigieux developpement aux plan-

ter, soit parce que des terres ferrugineuses,

magnesiennes, touibeuses, se m61ent au sol

fertiles.

Terres gravelbuses. Ties sols grave-
leux sont ceux qui sont composes en gran-
de partie de gravier& deposes en couche
plus ou moins 6paisse par les eaux, ou de
debris de roches quartzeuses ou graniti-

ques qui se sant d^composees avec le tems.
Ces terres, quoique leur composition chi-

mique varie beaucoup en raison de la na-
ture des cailloux, pierres ou graviers qu'el-

les contiennent, ont les m^mes caract^res

pour I'agriculture. Si elles renferment
assez d'argile, les petites pierres sont utiles

pour les diviser. Quelquefois les paysans,
les vignerons surtout ont failli faire un
raauvai?j parti aux ingcsiieurs des porits et

/
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r^lht^r-

chauss6es qui voulaient debarrasser Iciirs

champs dc cailloux pour ferrer la route
voisine.

C'est jiariiii loi terrcs graveleuscs, qu'on
range ordiuuirement les terrains volcani-
qiies, qui jiassent pour 6tre presque ton-

jours d^ine si prodigicuse fecondit6, sans
que la scionce ait jm encore en rendresuf-
fisamincnt raison. On a vu, dc tout temps,
les habitants des contr^es voisines des vol-

cans, avancer par degr6s jusqu'au pied des
cratdres, tent6s qu'ils 6taient par la ferti-

lit^i du sol, an risque d'etre ensevelis, avec
tout ce quMls poss6daicnt, sous des torrens
de laves et de d{;combres. Ilerculanum
et Pomi)ti, dont on a retouve les mines,
apri^s tanf de sidcies, sous plusieurs 6tages
de debris, en sent line preuve ^clatante.

Quoi qu'il en soit, on pent presuraer qu'une
partie de ia fecondit6 des terrains volcani-

qups est due, non k leur constitution •hi-

inique, mais i la calcination des raatidres

rejetees par les volcans, matieres qui sont

plus propres k absorber les gaz et I'hunii-

dit6, coinme i transmettre le calorique aux
racines.

Terres sablo-argilo-ffrrugineusbs.
Ces terrains ne.penvent gu^re 6tre culti-

v6s avantage qi^'en bois ; il faud rait }>res-

que partout des amende raeuts en trop

grande quantit6 pour les rendre moins brd-

lants. Les maraichers, a force de fumiers
froids et d'arroseraents, parvienncnt k en
tirer d'excellents produits.

Terres be BRUvtRES. Ces terres, ex-

leg^res, sont par leur nature excessivement
fertiles, » cause de la grande quantite de
terreau qu'elles coutieunent ; il n'est pour-

tant pas rare de les voir conipldtement ste-

riles. C'est qu'elles se composent trop

souvent d'une couche trds-mince qui repose

taut6t sur un sous-sol de cailloux qui ne
leur permet de conserver aucune humidi-
ty, tantOt sur un sous-sol d'argile qui re-

tient toute I'eau qui tombe et fait de cette

terre une v6riuible 6ponge, trop huraide

en hiver et trop sdche en 6t6.

Sables purs. Les sables qui volent au
gr6 du vent ne peuvent pas ^tre soumis a

la culture, a cause m6mo de leur mobilite.

Avant dono de les a,mender, il faut les fixer.

Heureuseraent il existe des plantes et des

arbres qui peuvent v6geter dans les sables

les plus aridcs, et dont IfS longnrs racfie«
tra^antes peuvent fonnrr un ob»taclc i
renl<ivcment et k la dispersion dn sablo
dans une ocrtaine (;tendue. 'UElimus den
snhtcs, Ic Rry. Grass f-i le TopinamLour, y^T-
mi les plantes

; Wljone et Ic Saule dc.t du
nesy parmi ks ur.^risseaux ; le saule Mar-
sauU, le pin d'Ecos^it, Vepicia, le pin du
Lord ou pin Weymouth, les peupliers blancs
et noirs sont tris-|>roprcs k rcmplir re but.
Pour les sables des rividres, on emj»Ioie
avec succ^s les peupliers, les osiers cl les
sanies. •

Lorsqu'on s^me des plantes ou des ar-
bres dont je viens ae j«arl«r, rl faut
prendre d'assez grandes precautions |X)ur

que le vent n'enldve |«s k la fois sol et
graines. Le moyen le plus simple acrait
de couvrir le sol de joncs coup6s comnie
on le fait aux enrirons d'Aipues-Mortes,
puis de faire pi6tiner le champ ensemenc6
par des moutons. Le vent n'a plus alors

que j>eu de prise. S'il fullait aller cher-
eher trop loin des joncs ou des roseaux, tu
jjourrais preparer des bourrdets d'epines ou
d'ajoncs r6unis en petits fagots, que tu
fixerais avec des pieux dans la terre. Tu
formerais avec ces bourrelets, comme bor-
dure, des carr6s plus ou moins grands, sui-

viuit que tu craiudrais plus ou moins Pef-
fort des vents.

Ces precautions sont indispensables
avant de cherchcr k fumer ces sortea de
terres.

Jo n'ai pas besoin dc te diie que si tu

peux te procurer de I'argile ou plutdt en-
core do la marae, a peu do distance, tu

pourras, en en repandant alx)ndairmeut
sur la terre, rendre ton sol excessivement
fertile, jKJurvu que tu saches, soit par des
plantations, des jmlissades ou tout autre
moyen, te meltre k Tabri de rinvasion des
sables voisins.

Souvent le sous-sol des sables est com-
post d'argilc. 11 est facile alors de faire

le melange dont je te parle ; il faut seule-

ment d6foncer profoudement, dc manicire

a rainener en dessus une certaine quantity

du sou5-sol, et jx>ur cela, il suffit que la

charrue passe deux fois dans le mtime sil-

lon. II n'est jxis de sol si sec, si aride, si

ingrat, qui ne puisse so prater a la culture,

car il est extr^nieraent rare de Irouver un
point du sol qui ne fournisse a pcu de dis-
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tance on a pen de profondeur les trois ter-

res elementaires. II est vrai, que si les

bras sont rares, si la main-d'cEuvre est

cher, si les commiuiications sont pen com-
modes et les prodiiits difficiles a ecooler, il

arrivcra que I'amelioration, toiite simple

et toute facile qii'eile est en theorie, lie

devra pas etre essayee en grand.

Article 3. Des sols calcaires.

Le carbonate de chanx, on terre calcaire,

est anssi nuisible a la vegetation quand il

se troiive en trop grande proportion, que
Targile et le sablo. Les terres commencent
a se deteriorer lorsque le calcaire de})asse

50 p. 100. Les sols blanchatres de la

Champagne-Pouilleuse sont composes de
deux tiers de craie, aussi sont-ils a peu pres

steriles, s'ils ne sont amendes a grands
frais.

Terres crayeuses. Les terrains cray-

eux se distinguent par leur couleur blan-

chatre ; tu as vu que c'etait la un inconv^e-

nient assez grave, puisqu'en cet etat ils

sont tres-difficilement peneties par les

rayons du soleil. La craie absorbe I'eaii

tres-facilement, et elle la retient avec une
grande force, ce qui ajoute encore a I'in-

convenient que je te signalais. En outre,

la gelee, qui souleve et divisc la craie,

ebranle et dechausse les racines qui se des-

sechent et meurent. Lorsque I'eau est

trop abondante, la craie se reduit en bouil-

lie, et devient ainsi impropre a la \egeLa-
tion. Enfin, la grande mobilite des parti-

cules de craie et la facilite avec laquelle

cette substance se change en sels solubles,

fait que,quand elle est en exces,les engrais

se decomposent trop vite en produits liqui-

des qui sont entraines hors de la portee des

racines. Les terrains crayeux exigent done
des fumuies frequentcs qui sont en partie

perdues.

Ces terrains sont tres-difficiles a anielio-

rer la plupart du temps, car les btincs de
craie sont souvent considerables, et il fau-

drait, dans beaucoup de cas, allerchercher
I'argile et Ic sable a de grandes distances,

pour raraener le sol a une composition con-
venable.

Lorsqu'il n'est pns possible de modifier
par d'autres terres la composition des sols

crayeux, il faut renoncer a les cultiver aiv-

trement qu'en bois, et c'est ordinairement
le pin d'Ecosse qu'on choisit ; c'est du
moins celui qui parait r^ussir le raieux dans
la craie.

Sols tuffeux. Onappelle tuf une craie
plus compacte qui sert ordinairement de
sous-sol a la craie, et qui se trouve parfois

a decouvert. Avant tout^e culture, ces sols

doivent etre amendes avec de I'argile et

du sable, sous peine de rester steriles mal-
gre tons les engrai??. Cependant la dmet6
ni^me du tuf est utile souvent, et lui donne
les qualites du sable. Aussi, avec le temps,
des soins, est-il pins facile de tirer parti

des terrains tuffeux que de la craie a gros
grains.

lVIarnes pures. Les marnes composees
d'argile et de craie unies sont aussi steri-

les, mais plus faciles a ameliorer ; il ne
leur faut que du sable ou de I'argile calci-

ne e. Dans leur 6tat naturel, elles ont tons
les defauts de la craie, et sont plus compac-
tes et moins permeables.

Article 4-. — De^quelques autres sols,

Sols magnSsiens. Les sols magnesiens
sont steriles, lorsque la magnesie se trouve
a son etat naturel, ou a I'etat de sous-car-

bonate. Quand elle est saturee d'acide
carbonique ou compl^tement carbonatee,
elle ne produit aucuii effet pernicieux,

mais quand elle ne I'est pas, c'est un veri-

table poison pour les plantes. Le meilleur
moyen d'amender les sols magnesiens,
c'est de presenter a la magnesie de la

tourbe faci;e a decomposer, ou bien une
surabondance d'engrais, d'engrais vege-
taux surtout, ou d'engrais cliarbonneux
comme les noirs, qui sont, pour toutes les

circonstances, les meilleurs engrais connus.

Sols tourbeux. La tourbe est formee
de debris de vegetaux decomposes sous

Teau, conime le tcrreau est forme de ces

m^mes debris decomposes a Pair. Les ter-

rains tourbenx sont spongieux, legers, elas-

tiques, de couleur brune, ils s'echauffent

et se refroidissent lentement. lis sont na-
turellement steriles, quoiqu'ils contiennent
naturellement tons les elements possibles

de fertilite, puisqu'ils ne sont gudre com-
poses que de debris de vegetaux. On ne
sait pas encore a quoi attribuer la difference
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dcs resulUits dc la decomposition des v6-

getaux (jui out form{; la tourbo. Les uns
I'uttribueiit a uue Ibrmpntation acide inxr-

tic II 116 re, les autrcs, i la transformation en
substance huileuso des parties mucilogi-

neiiscs de ces vdgetaux. Toiijours cst-il,

qii'exposee a Tuir, la tourbc se dcsseclie

sans se decomposer, sans formenter dc nou-

veaii.

Dans les pays ou le bois est clicr et oii il

s"'cn fait une ccrtaine consoinmation, il vaut

mioux ex})loiter la tourbc comme cond)us-

tible, lorsiiu'ellc est de bonne quality
;

mais si Ton juge a propos de rendrc i la

culture un sol tourbeux, il faut Tamender
a grands frais.

La premiere preparation a faire subir

aux sols tourbeux cousiste a les dessecher.

Cost assez souvent didicile, car la tourbe

se trouve ordinairemcnt dans des lieux

sans pente sensible. On fait alors des fos-

ses rapproches et profonds, et Ton rejette

sur les berges, pour les garautir, les terres

qu'on eii a retirees.

On brule ensuite anssi bien que possible

les herbes qui recouvrcnt le sol, puis on
donne un premier labour afin de retourner

les racines qu'on fait seclier et qu'on met
en tas avec les mottos enlev6es. On brule

ensuite le tout, et I'on repand les cendres

a la surface du sol.

Cette operation terrainee, on repand sur

le champ tourbeux de la marne ou bien de
I'argile, ou bien encore du sable ; on se

sert avec un egal succ^s de vase de la mer
ou des rivieres. Ce n'est qu'aprds cette

preparation qu'on ajoute des engrais, jus-

que la ils seraient inutiles.

Si I'on continue de temps en temps Tem-
pi oi des marnes, ces sortes de terrains n'au-

ront besoin de fumures que de loin en loin,

et ils'seront neanmoins tr^s-fertiles, parce

que les substances v6g6taleij recommen-
ceront i fermenter.

Terres uligineuses. Souvent tu ren-

contreras dans des termins en pente, des

jiortions marecageuses qui laissent cons-

tammcnt filtrer I'eau. Ces terres out quel-

que analogic avec les tourbes et les terres

des marais, mais dies s'en distinguent,

parce que I'eau qui leur donne lours de-

fauts vicnt de Tint^rieur de la tcrrc

dinairement, cos cspiiccs de sol'^

sur un sous-sol artplieux 4 pcu d
de quelque butto ou niontaguc u.^

ha. buttc laisso filtrer I'cau qr, '

pcu k pen jusqu'i la couchc d'ar^.^. ,'.*.,

et qui coulc par les fissures qui s'y trou-

ve nt JMsqu'au debouchu qu'elle Irouvc ^ur

les terrains dont je parle.

Ces sols no sont pas ordinairemcnt di/fi-

ciles a ameliorer, mais il laut, avaut tout,

creuser un foss6 profond pour coupcr la

nappe d'eau qui s'intiltre dans le sol :
•'''-

amender ensuite, on defonce assez \

.

dement pour ramener i la surface une . i .-

taine quantiie de I'argile du sous-sol, apr^s
avoir brul6 les racines des joncs et des hcr-

bos qui croissent naturellement a la surfa-

ce. Les terrains uligineux ainsi travail-

les devicnuent excel lents lorsqu'on leur a
fourni le calcaire qui leur manque.

Terrfs MARfiCAGEUSES.Lessols mareca-
geux sont converts d'eau unc j^artie de
I'annee, soit directement par les pliiies

d'hiver qui ne trouvent pas d'^coulement
a travers un sous-sol argileux, soit par les

inondations p6riodiques des rivieres voisi-

nes. Les engrais ne penvent rien sur ces

sortes de terres, avant qn'elles n'aient 6te

dessechees comme les terrains tourbeux.

Tout le monde saitque les vallees profon-

des se couvrent volontiers de saules, d'aul-

nettes et de peupliers, loisfiu'elles sont con-
venablenient egouttees ; mais lorsqu''elles

n'ont pas d'ecoulement suffisaut, les arbres

n'y viennent pas, et les marais ne servcnt

qu'a fournir de mauvais joncs ou roseaux
pour servir de litiere aux animaux ou de
couvorturfc aux ca])anes. Le crcsson, la

chataignc d'eau sont des produits encore

assez frequents de ces sortes de sols.

L'insalubrit6 des marais rend leur des-

s^choment important; c'est par d«s sai-

gn6es, des digues, des plantations d'osier

sur les berges, qu'on y parvient plus ou

moins faci lenient suivant les localit^s ;

mais lorsqu'on y est parvenu, lorsque Teco-

buage a purge les mamis des mauvaises
racines qui y pexpetuaient les mauvaises
horbos, ces terres sont d'autaut meilleures

quVdles conservent encore longtemps des

debris de v6g6taux qui les f^condeut.
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C>Bd«RVATiONS MfiTfioROLOGiQUES faites en la Citi de Montreal^ dwrant fe

par L. A. Huguet-Latour, Membrt

00 .ri m (^
T/iermomitre. Baromitre* Direct.des vents Var . de Vatm,

\

o ^ Jours. 1 II

Sl ^ 8h.] Ih. 6h. 8h. Ih. 6h. 8h. Ih. 6h.
'

8h. 12h. 6h.

1

—
A.M. P.M.

56

P.M.

49

A. M.

29.84

p. M. p. M.

29.63

A.M.

N.

P.M.

N.

P.M.

N.

A.M.

Inuag

midi P.M.
1

Dimanc. 29.70 nuag nuag'

jLiindi 39 50 47 30.19 29.98 29.99 M.E. N.E. E. niiag pluie pluiej

»^ 3 iMardi 44 50 46 30.12 30.15 30.16 E. E. E. pluie pluie pluiej

^00 4. {Mercredi 48 54 51 30.00 29.96 29.90 E. E. E. jcouv pluie pluie

Is •5!
) |9h.7.a.m. 55 62 51 29.83 29.86 29.90 N.O. N.O. N.O, jnuag uuag auag.

^^ 6! jV^endredi 44 54 50 130.06 30^06 30.02 N.O. N.O. N. iClair clair clairj

71 jSamedi 47 66 52 29.98 29.92 29.87 N.O. N.O. N.O. nuag clair clair

8^ jDimanc. 41 50 38 29.86 29.89 29.93 N.O. N.O. N.O. jnuag clair nuag

9| ! Lundi 39 58 48 30.00 29.80 29.64 O. O. o. yclair clair claij'

10 |Mardi 48 50 39 29.44 29.60 29.68 N.O. |0. o. Clair clair clair|

11 IMercredi 34 46 38! 29.93 29.89 29.84 0. o. O. 'clair clair nuag!

12 lllhSa.m. 43 48 37
1

29.72 29.77 29.86 0. o. 0. iclair clair nuag!

nuag'113 jVendredi 32 40 34
1

30.08 30.04 29.87 N.O. N.O. N.O. nuag clair

14 Samedi 33 50 38 29.77 29.54 29.50 N. E N.E N.E. nn.ag nuag couv
15

!
Dimanc. 46 56 49, 29.67 29.63 29.60 N.O. N.O. N.O. nuaff clair clair

16 jLiindi 42 49 41 j|29.52 29.46 29.38 E. N.E N.E pluie nuag pluie

17 Mardi 53 50 48 129.29 29.40 29.48 N. N. N. nuag nuag couv
18 Mercredi 36 ' 39 34 i29.79 29.79 29.64 N. N. N, nuag nuag nuag
19

(
lli34.a.m. 38 47 40 129.44 29.29 29.26 N. N. N. pluie pi uie pluie

20 Vendredi 39 37 37 29.32 29.37 29.40 S. O. O. pluie pluie nuag
21 Samedi 38 45 40 29.56 29.57 29.59 O. s.o. s.o. nuag nuag couv

couv22 Dimanc. 39 45 39 29.6» 29.65 29.64 s. E. E. nuag clair

23 Lundi 35 41 36 29.61 29.59 29.60 N.O. O. O. clair clair clair

24 Mardi 34 42 37 29.62 29.52 29.48 N.O. N. N. clair couv pluie

25 Mercredi 39 45 40 29.42 29.67j29.70 0. N.O.O. nuag nuag nuag
26 # 9h53p.m. 39 52 44 29.69 29.6429.61 o. 0. O. nuag clair nuag
27 Vendredi 37 44 40 129.60 29.58!29.51 0. O. 0. nuag nuag nuagi

28 Samedi 37 45 40 129.52 29.49,29.48 0. O. 0. clair clair clair

29 Dimanc. 41 50 47 129.47 29.4529.46 E. S.E. S.E. som. som. pluie

30 Lundi 46 60 50 129.56 29.55j29.50 E. E. E. som. nuag nuag
31 Mardi 46 50 42 129.37 25.37t29.41 N.E. N.EO. 1 som. nuag clair

OCTOBRE COMPARfi.

.

Thermometre. Barometre. Vents • Atinosph,

< Maxim. Minim. Maximum. Minimum.

r. p4 (Tj

d
d
d

23
23
20
21

5

15

13

17

15

6

'H.

15

15

12

16

6

"S

1

I
1

6

to

1845
1846
1847
1848

69 le 1

68 le 6

68 le 6

66 le 7

28 le 22
22 le 23 .

I9 1e27
32 le 13

30.49 le 22
30.75 le 31

3O.50Je S8
30.16 le 3

29..521el2
29.66 le 13

29.]01e 13

29.26 le 19

4
o

8

16

8

13

10

9

1

3

13

8

1

3

2

1

10

5

2

16

ii!

33
32
30

28

1

2
1
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mois (POctobre 1848, avec des remnrques sur les cknngeTnents de PalmMphrtp^
de la SociiU d"*Agriculture du B. C.

REMARQUES.

Pluie ceite nuit et ce matin avant 6h. ; beauc. de nnagcs, beau temps de Th.A.M^oUil.
riuii de 12h. a l^^h. et de 3h. F. M. a 4h. et de 5h. a la nuit, beai'c. de nuages, vent.
Pluie cette nuit et ce matin

;
pluie a verse a 12h. ; couvcrt

;
pluie jusqu'4 la nuit.

Piuie cette nuit et ce matin ; convert; pluie de ll^h. A. M. an suir.

Pluie cette nuit ; ce matin beaucoup de nuages, vent, solcil, beau temps.
Beau temps, chair, beau soleil, vent.

Beau temps, beaucoup de nuages, beau soleil de llh. A. M. ; vent.
Beau temps, clair, beau soleil, nuages, vent fort.

Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Beau temps, beaucoup de nuages, vent, soleil faible.

Beau temps, vent, nuages.
Beaucoup de nuages, vent, pluie le soir vers 7h. P. M.
Beau temps, soleil,. quelques nuages, vent.
Pluie, convert, vent, beaucoup de nuages, pluie a 3h. P. M.
Pluie, convert, vent fort ; beau soleil a midi ; tempete a Ih. P. M. pbiic, vent trds-fort.

Pluie de 9h. P. M.— aujourd'hui beau temps, vent fort, beaucoup de nuages, couvert.
Pluie cette nuitet ce matin, (a verse), vent fort, pluie toute la journ^e.

Pluie toute la nuit et ce matin et cet apres-midi jusqu'a Sh.P.M.; de Ih.P.M.pl.et neige,
Beau temps, vent, soleil, beaucoup de nuages. [couvert.
Beau temps, beanco!ip de nuages, soleil j beau soleil apr^s-midi ; couvert de 5h. P. M.
Beau temps, clair, beau soleil, vent.

Pluie de 12^h.P.M. a la nuit ; beau temps av. midi, clair, beau soleil ; nuag.de 1 Oh.A.M.
Beau temps, soleil, plusieurs nuages, vent

;
pluie et gr^le de llh. P. M.

Beau temps, soleil, beaucoup de nuages ; brume
;
pluie, peu, de 2h. P. M. k 5h.

Beau temps, oeaucoup de brume ; beaucoup de nuages ; soleil k 3h. P. M.
Beau temps, clair, beau soleil.

Beau temps ; couvert, sombre, vent
;
pluie de 4.ih. P. M. k 8h. P. M. sombre.

Temps sombre, beaucouj) de nuages de llh. A. M., soleil, beau temps.

Pluie ce matin, beaucoup de nuages ; beau temps de midi, soleil, plusieurs.

PRONOSTICS.
Les abeil les qui s'ecartent peu de leur

ruche annoncent la pluie, comme lors-

qu'elles arrivent en foule a la ruche avant
la nuit et sans etre entierement charg^es.

Lorsque les canards volent ^a et la, pen-
dant le beau temps en criant et se plon-

geant dans I'eau, c'est un indice de pluie

et d'orage.

Les chouettcs qu'on entcnd crier pen-
dant le mauvais temps annoncent le reour
du beau temps. Les corbeaux qui croas-

sent le matjn indiquent la mfeme chose.

Si les pigeons reviennent tard au colom- dice d'orage.

bier, ils indiquent la pluie pour les jours

suivants.

Les ponies qui se roulent dans la pous-

si^re plus que de couturae annoncent la

pluie. 11 en est de m6me si les cops chan-
tent le soir on a des heures extraordinaires.

C'est un signe de mauvais terai s lorst]uc

les hirondelles volent en rasant la surface

de la terre et de I'eau.

Lorsque les mouchcs piquent et devien-

nent ]>lus importunes qu'a I'ordinaire, et

que les abeilles sont mechantcs et atta-

qucnt ceux qui les approchcnt, c'est on in-
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STIMULANTS-VfiGfiTAUX.

(Suite ct fin.)

Des charrees on cendres non lessivees.

On clonne le nom de charree an residu

des cendres qui ont ete &ppliquees an les-

sivage dii \mgQ. Ccs cendres, qu'on em-
ploie immediatement apres Icur lixiviation,

sont utilisces en agriculture depuis fort

longtemps ; Olivier de Serrcs les conside-
rait comme des substances fort actives pour
la vegetation.

Toutes les charrees des menagcs livrecs

a I'agriculture ne sont pas aussi pares les

uncs que les autrcs. Uans la plnpart des
contrces de POnest on les altere en Icur

ajoutant des mati^res terreuses pulverisees
et tres-fincs. Le^ charrees, dit M. Berlin,

sont toujours chargees.. a leur atat naturel,

de projiortions de phosphates et de carbo-
nates de chaux, de silicate do potasso al-

lies a des debris organiques, mais presque
toutes ces cendres sont alterees et melees
a de la terre, a des debris de tuf, et quel-
quefois de platras, que I'on a pris soin d'ar-

roser de decoction de fcuiiles de laurier,

pour leur imprimer I'odeur de lessive.

La cJiarree des savonnicrs est regardee
comme la meilleure de toutes, et cela parce
qu'elle contient plus de parties calcaires,

et qu'elle comporte quelques parties de
graisse ou autrcs parties animales incom-
pletement decomposees. Thaer la regardc
comme superieure aux cendres lessivees de
menage lorsqu'elle est appliquee sur des
terres de bonne fcrtilite. Les cendres les-

sivees des blanchisseries et des salpetriers

sont aussi considerees comme plus puissan-

tes que celles de menage. On salt que ccs

charr6es contiennent une quantite asscz
considerable de chanx en partie carbona-
t6e, qu'ou ajoute aux cendres avant de pro-

ceder a la lixiviation pour rendre la potasse
caustique. Les charrees fabriques de po-

tasse jouissent des proprietes des charrees
de menage,.

Sols Sur lesquels on doit employer les

charrees.

Les charrees ne convienneut guere aux
terrains calcaires. EUes doivent 6tre ap-

pliquees sur les terres argilevises, celles

argilo-siliceuses, schisteuses et granitiqucs.

Dans les sols legers on les emploie avcc le

plus grand succes. On les utilise aussi avcc
avantage sur les terres de bniydres, k cause
de leur propriete de ])ouvoir neutraliser
une partie de I'acidite de la couche arable.

Precedes d'application.

Les charrees se repandent ou a la main
ou a la pelle. Quand la quanlite a appliqucr
n'est pas tres-con.?iderable, il est indispen-
sable de les repandre a la main, si on vent
qu'elles soient reparties uniformement sur
toute la surface du champ. Pour proceder
ainsi, on se sort d'un tablier-semoir et on
agit comme dans les ensemencements. On
a soin, pour que le semeur ou ceux qui re-
pandent ces matidres ne soient pas arretes
dans Icurs travaux, de placer, aux extre-
mites du champ sur lequel on o])erc, des
tas de charrees dc distance en distance.
Quand la piece oflre ime grande superficie

ou que sa longueur est considerable, on en
depose des tas an centre.

Lorsque la quantite a employer est con-
siderable, on dispose la charree en i)etits

tas distants les uns des autres de 6 a 7 md-
tres, puis on precede a i'epandage en la

repandant aussi egalemsnt que possible au
moyen d'une pelle, soit en fer, soit en bois.

Les charrees doivent ^tre enterrees jieu

profondement. Quelquefois on les enterre
par un leger labour, mais il vaut raieux

les repandre, si les travaux de culture le

perraettent, sur le dernier labour, et les

incorporer a la couche arable en meme
temps que les semences et par le concours
de la herse. Lorsqu'on les applique sur
une prairie ou sur une plante en vegeta-
tion, on les repand sans les recouvrir. Dans
le departement du Nord, en general, on
les applique au printemps sur des recoltes

deja levees, et I'on attend pour cela que
les premieres chaleurs se soient fait sentir

;

cettc condition parait m6me tellement im-
portante a plusieurs cultivateurs, qu'ils

tiennent Paction de la charree pour nulle

si on devance cctte epoque. On aime
qu'elle re9oive une pluie pen de temps
apres avoir ete semee ; si la secheressc se

prolonge, la charree n'agit point; on I'eu-

ibuit par un hersage tres-leger, ou, le plus

ordmairement encore, on. la laisse sur Ic

sol. En Brctagne, on a constate que, re-

pandue sur des prairies naturelles au prin-
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temps ct par im temps sec, ellc nVigis^jait

que lorsque Ics plaiitus ombrageaiciit par-

faitement la couchc.

Quantite dc charrees i employer.

La quantit6 dc charrees qii'on applique
par hectare varic suivant les localit^s et

cons6quemraent le prix de revient. Dans
Ics d6partements de I'Ain, de la Ilautc-

Sadne, Sadiie-et-Loire, et Jura, ou les char-

rees valent de 1 fr. 50 a 3 fr. I'hectol., on
on r6pand de 20 a 30 hectol. par hectare

;

dans les environs de Lyon, ou elles se ven-
dent sur les lieux de 1 fr. a 1 fr. 50, on les

emploie jusqu'a la dose de 50 hectol. ; dans
Ic d6partemeut du Nord, on les repand dans
la proportion de 40 a 50 hectol. ; dans ce-

lui de la Loire-Inferieure, on les applique

a la dose de 25 a 30 hectol., et elles content
de 3 fr. a 3 fr. 50 I'hectol. En Flandre,
dit Schwertz, on repand la charree de sa-

vonniers dans la proportion de 40 a 60 hec-
tol. par hectare. En general, on a constate

que les charrees devaient 6tre applique es
dans line proportion plus forte sur les sols

argileux et humides, surtout sur ceux sur

lesquels les eaux s6journent I'hiver, que
sur les terres leg^res et perm6ables.

Action fertilisante de la charree.

Les cendres qui ont perdu par la lixiria-

tion une partie considerable de sels solu-

bles doivent manifester leur action sur les

plantes par les sels insolubles qu'elles com-
portent. Thaer, qui avait ete a m^me de
constater que les charr6es agissent presque
autant que les cendres neuves, avait pens6
qu'il fallait, pour qu'elles pussent agir en-
core sur la vegetation aprds la lixiviation,

qu'il y eiit dans les cendres quelque chose
de particulier et d'inconnu, qui donnat aux
cendres lessivees une action proportionne-

ment beaucoup plus grande que celle d'une
quantite egale des m^mes elements qui les

composcnt. De la, il concluait que proba-
blement il reste dans la charree quelque
chose de la vie v6g6tale qui 6chappe a nos
sens. Pour fortifier son opinion, Thaer fait

remarquer que I'on a observ6 presque par-
tout que les cendres formees a un feu lent,

et autant qne possible hors du contact de
I'atmosphere, sent plus actives que celles

qui se fornient par I'incineration sous Pac-
tion d'un feu vif. M. Caillat est port6 a

croire qu'aprds I'incineration, n'l ellc est
complete, il ne rcstc duns les cendres nu-
cune })arcellc orgunis6c, ct que la difle-

rencc observec par Tha^r, si cLe est recl-
le, pent plutAt provenir dc ce que le coni-
po56 insoluble scorifonne qui sc forme \nir

Paction du feu de l'incin6mlion, qui est
compose de silice, de phc»sj)liate, (le carU^-
nate de chaux, d'oxidts dc fer et de man-
ganese rctemuit une |x>rtion des sels de |»o-

tasse et dc sonde, et qui est inerte pendant
un certain temf)s, ne se produit |xis ou se
produit en moindrc quantity quaud Tinci-
n6ration a eu lieu a une tempdniture jieu

elev6e ; d^s lors, ces cendres sont i»lus ac-
tives que celles obtenues jmr le concours
d'une liaute chaleur.

Suivant M. Puvis, Peffet produit par les

charrees ne pent ^tre du aux sels solubles

qui entrent dans la composition des cen-
dres, parce que, sous Taction de I'eau bouil-

lante, elles ont perdu presque toutes leurs

parties solubles. II ne pent 6tre non plus
attribue au carbonate de chaux seul, puis-

que Paction de ces cendres est, en beau-
coup do points, tres-differente de celle pro-

didte par le carbonate de cliaux dc la mar-
ne ou de la craie ; d'ailleurs, le carbonate
de chaux, qui comjx)se au plus, en moyen-
ne, un tiers de la masse des cendres, ne se

trouverait pas employe dans une proportion

qui put produire un efTot bien sensible,

puisque le carbonate de chaux que }X)rte la

dose moyenne (10 hectolitres) de cliarrce

sur le sol est quatre fois moindre que celui

des doses les plus faibles de marne. M.
Puvis conclut de ce raisonncment que le

carbonate de chaux n'est ici qu'en second
ordre, et qu'il ne fait qu'appuyer un autre

agent plus actif que lui, qui ne pent fitre

que le })hosphate de chaux, qui, avec des
quantites pen considerables de silice et

d'alumine, forme tout le reste de la masse
des cendres lessivees. Ainsi, tout en cons-

tatant que les charrees agissent sur la ve-
getation par Palcali qu'elles contienuent
encore et par le carbonate terreux qu'elles

renferment, on doit reconnaitre ici encore
que le phosphate de chaux doit ^tre rcgar-

d6 comme le principe actif et direct des
cendres lessivees.

Cidtures auxquelles il faut appliquer

les charrees.

C'est principalement snr les legumineii-
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ses, les trefies, Ics lotiers, etc., que les

cliarrees out line action tres-puissantc ; pi-

les font tonjours naitrc le trefle roiig-e etle

trifle blanc dans les champs, oii, avant leur

application, I'ceil obser\ ateur en distinguait

avec peine. On les emploie aussi sur les ce-

r6ales en vegetation, on sur les terrcs qui

doivent etre ensemencees en seigle, sarra-

sin, et. sur les prairies naturelles saines et

sur celles acides et couvertes de mousses,

de joncs et dc carex. Appliquees sur des

prairies humides, mar6cageuses, qui ont

6t6 dessechees, elles changent pronipte-

ment la nature de la production herbacee.

Dans la region dc I'Ouest, on les ajjplique

trds-souvent, au mois de juin, pour les se-

mailles de sarrasin qui ont lieu sur les pa-

tis ou jacheres, ou en automne, sur les

champs qui ont produit cette plante alimen-

taire, et qui ont re^u une furaure a la Saint-

Jean, pour les ensemcncements de seigle

ou de froment, avec le plus grand succ^s.

Lorsqu'on consid^re, observe avec justes

raisons Schwertz, tons les resultats dus k la

cendre lessivee, on comprend que le culti-

vat^ur doit en 6tre avare, et quelle faute

commettent ceux qui jettent celle de leurs

lessives sur le fumicr, oii, n'etant pas divi-

see, elle ne produit aucun effet, et qui ren-

dent improductifs les endroits des champs
ou la charree est portee en cet etat. Dans
les pays pauvres, ou ceux qui comporteut
beaucoup de landes ou de terres vaines et

vagues, on consid^re les charrees, quoique
leur action, quand elles sont appliquees

dans la proportion de 20 a 25 hectol. par

hectare, ne se manifesto guere au-dela de
la deuxieme ann6e sur les terres la?wura-

bles, comme des substances tres-utiles et

tr6s-puissantes quand on pent les employer
pures. Sur les prairies naturelles, leurs

ejQfets se font sentir pendant 3 ou 5 annees.

En Angleterre, on a constat6 que, appli-

quees a la dose de 144 hectol. par hectare,

les cendres de savonneries manifestaient

leur action pendant 15 annees sur des pres

qui avaient et6 parfaitement dess6ches.

DETAILS SUR LA CULTURE DE l'ULLUCO.

M. le ministre de I'agriculture a adres-

sh a la Soci^te d'horticulture, avec recom-
mandation speciale, un nouveau tubercule

eultiv6 abondamment par les Indicn« du

P^rou, qui trouvent en liii un aliment aus-
si sain qu'agreable

;
je vais ici soumettre

les r3sultats auxquels m'ont ameiie des tk-

tonncments, et dire quelques mots de la

culture de ce vegetal sur lequel nous n*a-
vons encore aucun rcnseignement bien po-

sitif et dont on jwurrait par la suite tirer

quelque parti.

Voici I'histoire des tubercules qui m'ont
et6 donnes, le 15 fevrier, dans des baquets
et sur couche tiede ; ils ont donne des
bourgeons le 25, et le 23 mars ils ont 6t6

mis a Pexposition et ])lantes ensuite a Pair

libre en pleine terre dans le nouveau jar-

din de la Soci6t6, ou, depuis, leur vegeta-
tioQ ne s'est pas relentie.

II y a plus d'un mois que la plante est

en pleine floraison. A la seule inspection

de la tige on ne pent s'emp6cher d'etre

surpris de voir un aussi grand nom-
bre d'yeux adventifs qui se d6veloppent
ensuite eu bourgeons avec une extreme
facihte. Ce fait isole, ra])proche de cette

autre circonstance que la tige emet abon-

damment encore des racines adventicfs

blanches et comme plumeuses, qui vont

chercherle sol, m'a suggere la pensee d'es-

sayer la multiplication par bouture et mar-
cote. Les deux precedes ont eu un plein

succ^s. Le second mode surtout se recom-
mande par une extreme facilite et une
reussite invariable. Au bout de quatre

a cinq jours la reprise est complete, et bien-

tot par suite de revolution des yeux places

a I'aisselle de chaque fenille. on se trouvo

en possession de toulfesbien fournies d'Ul-

luco snr lesquelles on pent couper cons-

tamment.

Je tiens ici a faire une observation qui

me parait essentielle dans la culture pro-

fitable de ce legume, k sa'^oir : qu'il est

de toute importance de butter abondam-
ment chacjue tonffe, tout en ayant le soin

d'eclaircir sa partie centiale pour favoriser

Paction si utile de la Inmidre et permettre

I'acces d'une grande masse d'air. A Taide

de ces soins faciles, d'unpeu de surveillan-

ce et de quelques legers arrosements, on

parvient a donner a cette plante alimenlai-

re une vigueur et un air de rusticite que
je n'ai vus nulle part. Je dois ajouter que

le buttage, independamment de ce qu'il

permet a la plante d'adherer plus forte-

ment au sol au rribyen de ses nombreux
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filemciits adventifs, contraric la tendance
iacheuse qn'ellc a de se coucher siir terre.

Si miiinte\iMnt on vonlait obtenir des tn-

rions do primcnr, il siiffiriiit do pUmter Ics

tubercuk's an mois de fevricr duns des pots

de 8 ponces en dans do pelits panitrs
semblables a ceux dont se servent qnel-

(ines cnltivatenrs ponr avoir des poni-
ines de terre de primeur ct de les mcttre
sur conche tiede. On plante cnsnite, et

rs le 20 mars on coupe ponr boutnres.

ans le cas ou Ton prtfcreraitse procnrer
Ullnco riiiver, on plantcraiten novemV)re
on butterait lors de I'apparition des tn-

rions, atin de les avoir pins tendrcs et avec
leur conlcnr rose clair.

Je regrette do nc pouvoir donner Passnran-
ce d'nne Iructiiease recolte de tnbercnles:
nospieds, quoiqne forts et vigourenx, n'en
presentent qne d'assez rarcs et de petits.

11 fant crcire qne la cultnre n'a pas dit son
dernier mot et qne nons sommcs loin de
connaitre ton? les d6tails rclatifs a ce pro-

dait nonvean. C'est dans cette derni^re

phase de vegetation qne M. Monyde iVlor-

iiay, directenr de I'agricultnre, a tronv6

I'Ulluco, dansune visite qn'il a bien voulu
faire a nos cultures.

II ne me reste plus, ponr terminer cet

expose., qn'a faire apprecier ce vegetal

sons le rapport all mentaire. 11 snffitdejeter

ce legnme par petites bottes dans Teau
bonillante. Au bout d'nne demi-henre an
pins, la cuisson est complete ; on assaison-

ne alors a la vinaigrette, au benrre ou a la

sance blanche, comme les haricots, avec
lesquels ces bourgeons ont nne certaine

analogic de gout. Si ces bourgeons avaient

acquis un certain degre de dnrete, ce qui

les rend alors pen agreables, on prendrait

seulement les fenilles qui ont le m6me
gout.

M. Masson.

{Pcmr le Journal d'Jlgriculture.)

FAITS CHRONOLOGIQUES D'aGRICULTURE.

IT'SO. Timothe Hudon introduit de la

Caroline dn Sud le fleau des pr6s ou niel,

ou I'on ec fait beaucoup de cas.

De 1778 a 1780, Tempire de^Maroc fnt

d6vast6 par les sauterellc« d'nne mani^re

terrible ; tontc esp^ce dc verdure fut man-
gle, sans 6pargner mdme I'tcorce si anit^re

das Grangers et des grenadiers. 11 s'en-

suivit une famine ^pouvantable.

Longtemps Tart tircotorial s'en tint a des
proc6des fond 6s sur une pratique routinid-

re et jnsqu'^ cette ann6e, epocjue oii la

chiraie coram en^a k 6tre cultiv6e en Fran-
ce, cet art fit peu de progr^s. Vers ce
temps la, MM. Angles, Palleron, Cai)elin

et I'abbe Colomb, tons Lyonnais, se livr(^-

rent a beaucoup de recherches experi-
mentalcs, d'aprds les Merits de Macker et

de Bergmann.

Inventions des fourneaux 6conomiques
et portatifs, par Nivert.

Etablissement, k Paris, d'nne 6cole gra-

tuite de boulangerie.

Invention du papier velin, par Ambroiso
Didot, imprimeur de la collection ad usum
Delphini.

Fondation d'nne acad6mie des arts et des
sciences, par les representants de Massa-
chnssets, Tune des provinces de la Nou-
velle-Angleterre, pour Penconragement
des recherches des antiquites de PAmeri-
que.

Publication, a Paris, de Pouvrage intitn-

16 : Les jardins, on Part d'embellir les

paysages, par Jacques Deli lie.

Publication, a Paris, de la Flore fran^aiso

ou description snccincte de tontes les plan-

tes qui croissent en France, par le Cheva-
lier J. B. A. R. Monet de Lamarck.

Dissertation sur les pUxntes de la Jama'i-

quc, traduit de Panglais de W. White, et

publiee par A. L. Mdlin de Grand-Maison.

Le frdre Parrat, Lyonnais, invente un
metier pour fabriquer les damas les satins,

et autres etoflfes a desseins, avec un seul

ouvrier et sans tisense.

1781. Margraf deconvre le sncre de
betterave qui avail et6 indique longtemps
anparavant par Pagronome fran^ais Olivier

de Scrre.

N. Sebald-.Tustinus Brugmans, &g6 de
dix-huit ans, remporte un prix qui lui est

decerne par Pacademie royale de Dijon,

pour sa reponse a la question proposee par

elle, savoir : quell es sont les plantes inuti-

les et veneneuses qui aJSectent souvent les

prairies, et diminuent leur fertility, et les
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moyens les plu?? avanta^eux d'y en siibsti-

tnei d^salubres et d' utiles, de maniere
que le betail y troiive uiie noiirriture saine

et abondante ] Imprimee en 1783.

1782. Invention des plancliers en fer,

par Ango, architecte de Paris.

Etablissement de la fonderie de Romilly,
prds Rouen, par Lecamus de Limare,

Les merinos d'Espagne sont introduits

en Angleterre, en Amerique et au cap de
Bonne-Esperance.

Le comte de Carburi, connu pour avoir

fait transporter a Saint-Petersbourg la ro-

clie immense dont on a fait le piedestal de
la statue de Pierre ler., retire dans Pile de
Cephalonie, y etablit dans ses possessions

des plantations de sucre, de cafe et d'indi-

go ; il fait venir des planteurs de la Mar-
tinique.

Publication des avis sur les bles germes,

par A. A. Cadet de Vaux.

I'jf83. Bertholon demontre I'electricite

des vegetaux et celle du corps humain,
dans I'etat de sante et dans I'etat de ma-
ladie.

Creation d'une ecole des mines, a Paris,

par Louis XVI, sur la place proposee par

B. G. Sage, connue depuis sous le nom de

musee des mines.

Charles reconnait que le gaz echappe du

fer, qu'il nomme gaz inflammable, est dix

fois plus leger que Pair atmospherique ; et

au moyen de la dissolution de la gomme
elastique X)ar les huiles, il enferme Pair

inflammable dans une enveloppe de taffe-

tas enduit de cette gomme.

Publication, a Paris, de Pessai sur la

maniere la plus avantageuse de construire

des machines hydrauliques et en particu-

lier les moulins a bl6, par M. Fabre.

Memoire sur les moyens d'ameliorer en
France la condition des laboureurs, par S.

Ciicquot-Blervache.

Publication, a Dessau et Leipzig, d'un

ouvrage intitule : De Petendue, do la po-

pulation, du climat et de la fertilite des

Etats-Unis d'Amerique, par A. F. G* Cro-

me, geographe allemand.

Publication d'un memoire sur Peduca-
tion des troupeaux et la culture des laines,

par J. M. Roland de la Platiere.

1784. La perfection des manufactures
anglaises determine les Fran9ais a n'em-
ployer que des etoffes anglaises : tout de-
vient anglais en France, merae les gouts
et tons les tons ; ce qui fait passer Pargent
de France en Angleterre.

Faujas de Saint-Fond donne la descrip-

tion de toutes les substances produites ou
rejetees par les feux souterrains, ainsi que
la min6ralogie des volcaus.

Magn6tisme animal invents par Mes-
mer, medecin allemand, ou decouverte
d'un fluide universel qui regit les astres et

les trois regies de la nature. Mesmer pre-

tend le demontrer avec Paiguille aiman-
tee et les decouvertes alkaliques. Une
commission chargee par le roi d'examiner
cette decouverte, decide que le magnetis-
me n'est rien, que ce fluide n'existe pas,

et qu'on ne peut lui attribuer aucun des
effets observes au baquet de Mesmer. De-
puis, et malgre cette decision, le magne-
tisme se propage dans toute PEurope.

Publication,a Naples,de " De essentialibus

nonnullarum plantarum characteribus,

"

par Cirillo.

Publication, a Paris, de Pouvrage intitu-

16 : Essai sur les caracteres qui distinguent

les cotons des diverses parties du monde,
et sur les differences qui en resultent pour

leur emploi dans les arts, par D. B. Qua-
tremere-Disjonval

.

Memoire sur la nature des exhalaisons

nuisibles des marais, lieux d'aisance, h6pi-

taux, mines, etc., et sur les moyens de les

corriger et de secourir des personnes qui en
out ete atteintes, public par Martin Van
Marum.

1785. Decouverte des mines de char-

bon du Mont-Cenis, par De La Chaise
;

elles mettent depuis en activite des ma-
chines de toutes les espdces, des fournaux,

fles pompes, et des machines a feu diri-

gees par Ramus. £e roi y fait etablir une
fonderie royale et une verrerie transpor-

tee de Saint-Cloud pour les cristaux de la

reine, sous la direction de Lambert el

Boyer.
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Art^nrit imagine Ics lampes k tlonble cou-
rnnt d'air, apprises dcpnis qiiinqiiets, tin

nom de n^lui qui on tivuit (loiiuc la pre-

miere idee.

Introduction en Georgie, dii coton de
Sea Island, dcs Bahamas.

PuMication, a Strawberry Hill, de I'es-

sai snr Tart des jardins moclernes, par Ho-
race Walpole.

Le bosqnet am^ricain, on cata1o.c:ue al-

pliabctique des for6ts, et des arbrisseanx

natifs dcs Etats-Unis do I'Amerique Sep-
tentrionale, par William Ilnmphry Mars-
ball, agronome anglais. Snivant ses pro-

pres paroles " il naqnit fermier, Ait eleve

ponr le commerce, et revint bientot a la

charrue.

Publication, a Paris, d'un grand trait6 de
botanique, sonsle titre de :

** Monadclphia3
classisdissertationesdecem," par le mar-
quis don Cavallero.

Publication, a Lyon, en quatre volumes,
d'un ouvrage intitule :

** Caroli Linnroi, bo-
tanicorum principis, systema planlarum
Europas," par J. E. Gilibert.

1786. Creation par Louis XVI de la

ferme experimentale de Rambouillet pour
Pintroduction des merinos en France, com-
prenant 400 des meilleurs moutonsd'Espa-
gne, qui sont i)laces sur la ferme royale de
Rambouil et.

D^couverte d'un papier fait avec des
plantes et des v^getaux, par L^orier de
Lisle.

L'importation en France des tissus an-
glais, retarde les progr^s dss manufactures
frangaises.

M^moire sur les raoyens de pcrfection-
ner les raoulins et la mouture des grains,

I

par Clis. Gilloton Beaulieu.

KAerolitlie. Le 20 aoiit, une pierre, dojit

diametre est d'environ quinze ])Oiires,

tombe du ciel sur le toit d'une chaiiniiere

situee dans le voisinage de Bordeaux, Ten-
fonce et tue un patre ainsi que plusieurs

bestiaux.

Importation de merinos (moutous) en
Dannemark et dans ses provinces.

Importation, en Pnisse, de 100 beliers

et de 200 brebis d'Espagne.

Cette m6me annee, 400 brebis et b(;licr»

sont choisii parmi les meilleurs troupeaux
d'Esj)agne et places sur la iirmc royale
de Rambouillet, oe qui a donn6 origine k
cec61cbre troupeau qui i^ottc en nom.

1787. Pid)lication, a Edinbourg, des
recherches siir les troupeaux et Tameliora-
tion dcs laines, par Jacques Anderson, agri-

culteur anglais.

Publication d'un excellent commentairc
de la philosopbie botanique de Linn6, sous
le titre de " Fundamentu botanica,sive phi-
losopliiaj botanicoB explicatio," par Cirillo

celebre medecin de Naples.

Des nouvelles idees sur la meteorologie,
par F. A. Dcluc.

Le murier ayant gele cette annee en
France et en Italic, le travail cesse tout a
fait dans les ateliers de soie. La charite

publique vient au secours des ouvriers.

Dans sa maladie, on prcscrit a George
III, un oreiller rempli de houblon.

Un des meilleurs Maltese-Jack (ane)

fut presente cette annee au general Was-
hington par Lafayette, et on croit que ce
fut le premier qui fut jamais importe aux
Etats-Unis.

Publication, a Paris, des m^moires philo-

sophiques, historiques et physiques, concer-
nant la decouverte de I'Amerique, ses an-
ciens habitants, leurs raceurs, leurs usages,
leurs coutumes avec les nouveaux habi-
tants ; leur religion ancienne et moderne,
les produits des trois regnes de la nature,
et en particulier les mines, leur exploita-

tion leur immense produit ; ignore jusqu'ici,

traduit de I'espagnol de Dom Antonio de
Ulloa.

La fabrique de Lyon a quinze mille
metiers en activite.

1788. Publication d'un cours elemen-
taire de botanique, jiar Philippe Alyon.

M6moire sur I'amelioration de Pagricul-
ture par la suppression des jaeheres, }»ar

I'abbe de Comme relic.

Publication, a Paris, d'un avis sur les

rnoyens de rej^rer une jiartie des mvages
occasionncs aux recoltes \mi la grfilc

; par
Jean Auguste Victor Yvart.

Greorge III se procure clandestinement
un petit troupeau d'animaux inf6rieurs

(merinos), (jui attire pen d'attention.
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Potato oat. lis tia-ent tons leur origiiie

du produit d'une seiile tige qui fut d'abord
decouverte croissant dans un champ de pa-
tates, en Angleterre.

U"n prix est fonde en France en faveur
des cultivatenrs laborieux.

Jnssien donne sa methode pour la classi-

fication des plantes par families naturelles.

1789. Memoire sur I'infertilite des lan-

des et sur les moyens de les mettre en va-
lenr, par N. Journu Anbert.

PublicatioQ, a Paris, de I'ouvrage intitu-

le : " Genera plantarum secundum ordines
naturales disposita, juxt^ methodum in

Horto regioParisiensi exaratum annol774"
par A. L. de Jussieu.

Des observations botanico-m6teorologi-
ques, ouvrage public par le chevalier F.
G. Maurice de Geneve.
On voit par les tableaux officiels des ex-

portations et importations,qu'annee moyen-
ne, de 1787, 1788 et 1789, il est entre en
France 95,606 quintaux de coton, prove-
nant de ses colonies d'Amerique.
22 fevrier. Etablissement, a Quebec, de

la Societe d'agriculture de la province du
Bas-Canada, sous les auspices de Son Ex-
cellence Lord Dorchester.

13 juin. Don fait par Lord Dorchester
h. la Societe d'agriculture du Bas-Canada,
^tablie a Quebec, de diverses semences et

grains au montant de ^£225 8 2.

ECONOMIE RURALE.
DES FEUILLES D'ARBRES.

Depuis les temps les plus anciens, on re-

cueille dans un grand nombre de contrees,

pendant Pautomne ou au plus t6t vers la

fin de I'ete, les feuilles de plusieurs arbres
ou arbrisseaux, et on les administre, apr^s
qu'elles sont seches ou lorsqu'elles sont en-
core vertes, aux b^tes a cornes et aux mou-
tons. Ainsi, les Remains, d'apres Pline
Coluraelle et Caton, faisaient de grandes
provisions de feuilles d'orme, de frene, de
peuplier et de chene, pour les donner I'hi-

ver aux animaux domestiques. Olivier de
Serres recommandait vivement I'emploi

des feuilles d'arbres ; il voulait que les

boeufs et les chevres en re^ussent I'hiver,

" non tant pour allongnement de fourrage
" que pour friandise de pasture, laqtielle le
** bestial aime autarit que I'avoine."

En g^n^ral, les feuilles des arbres cons-
tituent une bonne nourriture lorsqu'elles
out et6 recueillies avec soin, et il existe en
France beaucoup de localites oii elles
sont indispensables pour la nourriture des
animaux domestiques pendant Phiver, mais
principalenient des b^tes d laine et des
chevres.

FEUILLES DE VIGNE.
Les feuilles de la vigne sont larges, min-

ces
; leur couleur est verte pendant Pet6,

et durant Pautomne elle varie du jaune au
rouge. On les regarde comme nutritives,
toniques et rafraichissantes ; elles doivent
cette derni^re propri6te k leur acidite.
Dans beaucoup de vignobles, on les enld-
ve des pampres apres la vidange, et on les
reserve pour les animaux de vente qui en
sont tres-friands. Les b^tes ^ laine aiment
aussi beaucoup ces feuilles, qui les preser-
vent de la cachexie aqueuse. M. G^ayot
dit avoir reconnu que si on nourrit les che-
vres exchisivement de feuilles de vigne,
on ne pent plus exposer leur lait k la cha-
leur du feu sans le voir tourner, et souvent
m^me avant PebulRtion. Quoi qu'il en
soit, M. Magne a constat^ que, dans les

environs de Lyon, les chdvres qui fournis-
sent le lait pour les fromages si estimes du
Mont-Dor en consommaient pendant une
tr^s-grande partie de I'annee avec le plus
grand succds. Olivier de Serres regardait
les feuilles de cet arbrisseau comme un ex-
cellent aliment pour le cochon. Les feuil-

les de vigne qui ont leur surface inferieuto

garnie de filaments blancs sont moins esti-

mees que celles qui Pont glabre. On ne
doit pas les faisre secher.

FEUILLES DE PEUPLIER.
Les feuilles du peuplier pyramidal ou

d' Italic et du peupiier noir servent aussi i

Palimeutation du betail, mais elles sont
gen6ralement moins estim6es que les au-
tres ramees. Nonobstant, en Lombardie,
dit Burger, et specialement dans le royau-
me de Naples, on prefere les feuilles deg
peupliers a celles des autres arbres. D'a-
pres Block, les feuilles du peuplier du Ca-
nada seraient plus nutritives que celles des
autres espdces. Les feuilles du peuplier

du Canada sont beaucoup plus grandes que
les feuilles des peupliers d'ltalie et noir.

Olivier de Serres regardait les feuilles de
peuplier cornipe les plus d^lectables pour

le beUiil menu.

i



www.manaraa.com

J O tj 11 N A I- D 'AGRICULTURE

JOURNAL D'AGRICULTURE

BT

f R O C E D fi S

DE LA

SOCIETI3 a'AGRIOUIiTUnU HV B.-C.

MONTREAL, DECEMBlir, 1818.

KOS KEMARQTJES.

Nous avons anjonrd'hiii a parlor do ce

qui a eii lieu et aurait du avoir lieu dans le

niois de inn^embre, et ajcmter cjiielqiics

mots sur le mois qui commence. D'ahofd,

pour le meis de novembfo, bien qu'il nuns

ait dound un pen de pluie, ce qui etait tres-

bon pour les cultivateursqui vonlaient faire

des labourages d'automne, en general le

temps s'y est comporte on ne pout mieux.

Parfois, loin de he croire a I'entree de llii--

ver, ou eut pu, sans un grand effort d'ima-

gination, se penser en plein priiitenips, tmt

le temps etait doiix et le ciel pur. Uue pa-

reille temperature, entremol^e cependant

de quelques instants de froid, a, selou nous,

bien ser\ i au cultivateur canadien. II a

pu facilement transporter ses prodiiits aux

marches et les vendre a-assez bonne com-

position. II ne faut pas croire cependant

que le prix des marches ait ete diirant ce

mois iort exorbitant. Au contraire, les

denrees etant en abondance, il en est re-

suite en faveur du consommateur un gain

asscz considerable ; neanmoins les agricnl-

teurs ont paiu g^neralement contents des

rentes qu'ils ont faites. Pour jugei des

prix des grains, etc., sur le marche de Mont-

real, nous donnons ici le rapport fourni par

les marchands h^^ r>ln=: a mt^mp d^- ]c> bien

connailre ; no raprort rst du dernier jour

do novcni>

r. J.

La fleur fitie (^tu " »>

La fleur superfine . 2'r6 ' 25

Lafarino d^..vf.;^,!> . 10 "

La potii ^
'

'^

La perl a.' •.3 . .-. '^U3"l!t>ti

Le lard me.ss . . . 62 6 "

Uq prime mc.fs . . 07 G "

Le. prime . . . . 45 " 17 6

Lc beurre sale . .
5i '< 7^

Le ble ne se vendait
j

Apres ce tableau, nort.-> j^-Lii-^un, 4^.0 jiwS

lecteurs aimeraicnt a savoir quel ^tait, le

m6me jour, I'dtat du march6 a New-York ;

anssi nous le donnons de suite, afin que

Ton puisse faire tons les rapprocliements et

comparaisons que I'on voudra. A No%v'-

York done, le 30 novembre,

La fleur ^tai I a $ •''^:^U et :3-'J

Le ble--d'inde etait a 0,59 " 0,73

Lelui'dse vendait 12,5 'i 0,0

Le ble ne se vendait pas-.

J )urant le mois de novembre, un bon norn-

bre de cultivateurs ont en soin de donner a

leurs terres un labour preparatoire pour lc

printemps. Toasnos agriculteursdevraient

suivrc la racuie vncthode : ils verraient

j
b eulot tout ce qu'elie a d'avanfageux et

I
coiubien elle contribue a assurer le succes

j
des recoltes.— Le mois de novembre et la

I

raois de decembre sont deux bons mois

I

pour saler du lard. C'est un tait que loin

! d'exporter de grandes quantites de quarts

I do lard, nous sommes sans ccsse a importer

I des Ltats-Unis des milliers de livres de lard

;

obaque annee. Les Am^rieains eux corti-

prennent bien Tavantage de saler la chair

ilr lei\rs pores, phitut que de la mant^^er
' cux-m^me.^. lis savent tout le profit qu'iis

j

peuvcnt en retirer. Mais not* cultivateurs,

1 generalement parlant, agissent tout diffe-

I

remment. lis font bonne chair tout Thi-

' ver ; ils con^omment a force, et ne vendont
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qtre ce qui leur reste; Ce n'est pas ainsi

qu'il faudrait faire. L'agricnlteiir ne de-

vrait consommer que ce qui ne se vend

pas bien sur les marches. Sa noiirrjture

devrait tonjonrs etre bonne, mais aiissi tou-

joiirs la moins coutense possible. En fai-

sant cela, nous ne verrions pas un si grand

nombre de terres grevees d'hypotheques

et 1' habitant de nos campagues ne se trou-

verait pas sans cesse sur lo point de se voir

ravir son patrimoine. II est absolument

n6cessaire qu'nn pareil syst^ine ne se con-

tinue plus ; autreraent nous marchons ^

notre mine. II faut que nous exportions,

et pour cela il faut que nous produisions

des objets pour Texportation. Un de ces

objets, c'est le lard. En Canada, ou le

pore s'el^ve si facilement et si bien, ii est

ridicule de croire que nous devious der^.eu-

rer dan5» I'etat ou nous sommes. Chaque

ana6e, il devrait sorter du Canada des mil

liers et des millier:^ de quarts de lard, qui

iraient se vtendre sur les marches anglais

et autres, et nous rapporter des profits con-

siderables. On nous dit souvent que la rai-

son pour laquelle on ne produit pas de Ihii,

c'est qu'on n'eldve pas de pores, et qu'on

ne connait pas la manieie do saler con-

venablement le lard. Ce sent la de bien

pitoyables raisons. Pourquoi en effetn'e-

l^ve-t- on pas de pores ? c'est qu'on ne le

veut pas, ou qu'on en mange soi-m^rae la

chair. A cela pas de reponse ; chacun

voit le remede. Mais on ajoute que Pka-

bitant ignore le mode de saler le lard ; et

pourtant ce n'fest gu6re croyable. Car

dans les villes m^mes, on le connait gene-

ralement ; on sait qu'il faut mettre an fond

da quart un rang de sel, puis un rang de

lard, puis un rang de sel et ainsi de suite,

en ayant soin que tons les interstices soient

bien remplis de sel. On sait aussi que pour

que le lard soit sale convenablement, il ne

faut employer que tr^s-peu de salp^tre, et

qn<? pour hvi ^Grntisr U meillmir goAt possi-

ble on y ajoute une petite quantity de Su-

cre. Qui ignore oclal

Le mois de decembre, dans le Bas-Ca-

nada, ne se consacre qu'aux travaux des

granges, des etables, etc. Les cultivateurs,

qui out pour habitude d'elever des ani-

maux (et c'est une coutume fort louable et

dont les resultats sont fort productifs), ne

doivent pas oublicr qu'un des meilleurs

moyens de conserver leurs animaux ^n
bon ordre, c'est de leur donner des etables

ni trop chaudes ni trop froides, et qui soient

facilement aer6es. A cela, il flint joindro

de bonne nourriture, et une bonne litiere.

Quant a leurs chevaux, ils doivent les trai-

ter avec soin, et ne pas les negliger ; car

la moindre negligence en cela coute bien

cher au cultivateur. Un agriculteur prati-

que conseille a ceux qui ont des chevaux

de faire moudre leur avoine, celle-ci est

alors beaucoup plus profitable.

Nous nous arretons ici ; car nous avons

deja ete long et puis nous ne voulons pas

trop empieter sur la livraison prochaine,

qui devra commencer le second volume de

ce journal. — Avant de terminer, nous ne

pouvons nous empdcher de faire un nouvel

appel a nos abonnes retardataires. lis ai-

ment a recevoir le journal regulidrement,

ils devraient aussi aimer £i le payer regu-

lierement. Pour notre part, nous devons

avouer que si quelquefois le journal n'est

pas sorti le jour fixe pour sa distribution,

cela est en gvande partie du d ce que nos

abonnes ne Bpus payaient point. Nous leur

faisons done un nouvel appel, et nous les

avertissons, en finissant, que nous aimons a

agir liberalement avec tons ceux qui nous

encouragent, et que nous regretterions d'e-

tre forc6 t avoir des difiicalt^s avec quel-

ques-uns d'entre eux, a cause de leur ne-

gligence a nous payeT. Mais il n'en sera

pas ainsi ; tons se feront un point d'hon-

neur en m^me temps qu'un devoir de sa-

\ tisftf^e k notlfe juste reclam^atlott.
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CIIARPwUES A COUTRES.

Un de nos Iccteurs ct abonnes est vcnu,

Vers le cominencement dii mois dernier,

nons domandcr vsi nous ponrrions lui ensei-

guer oil il tiouverait des cliarrnos a coiitrcs.

Notre repoiiSe a ete tout naturellement que

nons n'en savions rien. Nous disons '< tovt

naturelle/nent ;''^ car il faiit savoir que, vu

I'etat stationnaire (g6n6ralenicnt parlant)

de notre agriculture, les instruments ara-

toires et autres, qui sont pcrfectionnes en

Europe et aux Etats-Unis, ne parviennent

en ce pays que sur uue dcmande speciale

de la part de ceux qui desirent s'en scrvir.

La raison de cela, est celle-ci : c'est que

les marchands importateurs craiudraieut

qu'en introduisant dans ce pays des instru-

ments nouveaux pour nous, ils ne pussent

en trouver de debit, et ils ue se trompent

pas enti^rement. Car c'est un fait admis

par tout le moude, qu'on n'achete que ce

que Von connait. Or, nous le demandons

k tous les hommcs instruits, comment nos

cultivateurs pourront-ils connaitre ces ins-

truments nouveaux, etc., s'ils ne souscri-

vent i)as a un journal qui leur fassc faire

connaissauce avec eux 1 Ajoutons qu'il ne

sufiit pas de souscrire, mais qu'il fiiut en-

core payer. Car de m6me que pour faire

la guerre, il faut de Targent, encore dc

rargent et toujours de I'argent ; dans le

journalisme, la chose essentielle pour sou-

tenir un journal, c'est aussi de I'argent, en-

core de I'argent et toujours dc I'argent.

Nous avons done du repoudre a notre res-

pectable abonne que nous ne savions oii il

pourrait k Montreal trouver ce qu'il cher-

_chait.

N^aumoins, a sa demande speciale, nous

avons fait des demarches, nous avons pris

quelques renseignements et examine des

charrues ordinaires, et nous pouvons don-

ner anjourd'hui la reponse qui suit. Une

«ka««U8 it eoutres n'a ni 80C, ni versoirs

ou oreilles ; clle n'a que dc simples latcu^ii

enferou en acier, qui sont di8p(Xi6cs do

telle sorte qu'elle coupent le sol par Iran-*

dies pafalleles les un«s aux autres hauh

pour cela le renverser. C'est un instru-

ment qui est fort utile aux cultivateurs,

surtout dans les terres qui sont rom-

plies de racines, et dans lesquelles la

charrue ordinaire ne pent fonctionner que

moyennant la force de trois a quatro che-

vaux. La charrue a eoutres eneffet s'era-

ploie pour defricher et faire murir dans

moins de temps les terres dont nous venons

de parler ; elle prepare aussi au labourage

les terres tenaces ; cela se conceit fucile-

ment. Lorsque le sol sera coupe de haut

en bas en tranches paralldles assez rappro-

ch^es les unes des autres, la charrue ordi-

naire, qui labourera le terrain de manidre afr

rencontrer a angles droits le labour d6ji

fait avec la charrue k centres, n'eprouveni

pas plus de la moitie de la resistance

qu'elle aitrait 6prouvee, dans le eas ou ia

charrue a eoutres n'aurait pas ete em-

ployee. Nos cultivateurs devraient faire

essai de ces charrve$ preparataires ; nous ne

doutons pas qu'ils ne s'eu trouvassent fort

bien. lis observeront n^anmoins que, lors-

que ces instruments sont employes a defri-

cher des terres pleiues de racines ou a pre-

parer des sols qui sont tr^s-tenaces, les eou-

tres doivent varier dans leurs dimensions.

Cela se comprend ; car k mesure que la

resistance augmente, I'objet qui lui est op-

pose doit dans la nifeme proportion aug-

menter en force et en puissance. Au reste,

les charrues k eoutres rentrent dans la clau-

se des scarificateurs, des cultivateurs^ etc.,

quoique les instruments aient tous des

pointes t)U socs dispos^es de difierente.s ma-

ni^rcs.

Maintenant on va noiVs demander san»

doute si nous awns un module de I'instru-

ment que nous dtcrivons ; nous r^pondons

qu« noR. NeinmoiBS nous penson« qu'a-voc
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la description que nous venons de donner,

un cultivateur intelligent et qui connait

bien I'eniploi de la charrue ordinaire, pour-

ra faciiement se faire confectionner une

charrue a un ou plusieiirs coutres. Dans

tons les cas, nous n'hesitons pas a croire

que le cultivateur instrnit et intelligent,

qui est venu nous trouver au siijet de ces

instruments, puisse ai^ement s'eo pourvoir

lui-m6me.

Avant de prendre conge de notre lectcur

et abonne, nous lui exprimercns publique-

ment le regret que nous lui avons exprime

a lui-meine en pa.rticulier. ^ons regret-

tons en eifet que des le moment que la pre-

miere livraison de notre journal a paru, il

ne^nous ait pas envoy^ quelque correspon-

dance pour etre inseree dans nos colonnes.

C'est un homme comme lui, cultivateur

theorique et pratique qui aurait du venir

au secours de ses confreres agnculteurs, et

les faire participer un qnelque peu a ses

connaissances agricoles. Cc que nous lui

disons la, nous le disons a cinqnante autres

cultivateurs instruits qui ne nous ont pas

fait tenir unc seule ligne en faitde corres-

pondances. Nous devons leur dire pi eine-

ment notre pensee, afin qu'a I'avenir ils

reparent le temps perdu. Nous ne doutons

done pas qu'ils n'aient fuit la un manque-
ment envers I'agriculture qui doit etre

cclairee par tons les horames capables, et

bien certaineraent, d'une maniere special

e

par ceux qui s'y adonnent. C'est la un

reproche que nous leur faisons, et nous pen-

sons que c'est avcc quelque droit. Neau-

moins tout n'est pas perdu, et vaut mieux

tard que jamais. Si le journal continue a

se publier (ce que nous esperons), nous

nous attendons done qu'ils se feront un

point d'honneur et un devoir de nous faire

parvenir des communications pour notre

journal ; c'est le seul moyen de le rendre

au^si utile et aussi acluel qu'il faut qu'il

i^oit; notre esp^rance ne seiSL pns tromp6e.

Nos lecteurs verront dans les seize der-

nieres pages de cette Uvraison Je tableau,

que nous leur avious promis, pour les ter-

mes employ^ en France pour les poids,

mesures, etc. Nous pensons qu'a Taide do
cette table ils scront a mdme de rendre

applicablcs au pays la plupart des precedes,

etc., donnes dans le cours des douze pre-

mieres livraisons de ce journal ; c'est la

nutre but en la leur fournissant.

I'TOYENS D'AMfiLIOIlER LES RACES.

Nous ne voulioiis pas terminer le pre-

mier volume du Joufnat d\9gn culture sans

revcnii sur le sujet do I'amelioration des

ro.ces. Nous nous disposions a le faire, lors-

qu'il nous est venu a la pensee de consul-

ter le Traite d'Agriculture que M. Evans
a public en 1836. Notre but etait de sa-

voir quelle est I'opinion de cet agriculteur

experiraente sur la matiere que nous nous

proposions de traitor. Nous I'avons trouvee

conforme a celle de tons les meilleurs

agriculteurs theoriques et pratiques des

autres pays, et voila ce qui nous engage a

transcrire ici une partie de ce qu'il dit a

ce propos. Le nom de M. Evans doit don-

ner a ces recommandations un poids fort

grand ; ainsi nous sommes certain que cha-

cun les lira sans preventions et avec con-

fiance :

" Ameliorer une race, dit-il, c'est pro-

duire un cliangement dans la forme ou
I'espece, de maniere a rendre I'animal

plus propre au travail qu'il doit faire, plus

apte a devenir gras, ou a produire le lait ou
la laine ou des qualites particulieres a

ces articles. Faire un choix convenable
de souclies est le principe fondamental de
cette amelioration : lo. multiplier par des
individus choisis de la meme souche, ce

qui s'appelle systeme interne (in-and-m) ;

•2o. multiplier par des individus de deux
differentes souches ou de differents types,

ap})cl6 le systeme des croisements ; 3o.

multiplier par des individus de m^me type,
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rrmis dc souche difierento, ce q\w. Ton pent
ppcler iiuilliplier daus la ligrn

;. in^mo race.

Que Irs races s'amollorent pur !es plus

n'ands males, c'cst uiio opinion bion geii^-

ile
; inais cette opinion, scion fjiulquos-

nsj est. contra ire a la vcrite, ct a fuit b( au-
raip do tort. Lo grand Init des alliances,

;ir (pielqiie mode qne co soil, est ram61io-
ation dc la forme, et Pcxperience proiive

v.Li'on n'a obtenu ce r^sultat a iin dc<rr6

^'mincnt, qne dans les occasions ou la ife-

melle exc^dait en taille la proportion ordi-

ire cntrc les fcmelles ct les males ; et

*iue generalement lo contraire avait lieu,

cjuand las males etnient d'une grandeur
disproportiounee.

CVst principalement du volume, de la

solid ite et de la force des ponmons que de-

pend la sant6 dos animaux. La faculte

de convertir les aliments en nutrition est

en [iroportion de ce volume. Un animal
:U a de gros ponmons est capable de con-

\ ertir, une quantite donnee d'aliments, en
plus de nutrition qu'un animal dont les

poumons sont petits, et par consequent est

plus aple a dcvenir grns. La grandeur du
coffre indique celle des poumons, et sa ca-

pacity d^peiid plus de sa forme que de
j

retendue de sa circonfereuce ; car de deux
j

animaux de m6me sangle, I'uu pent avoir
|

des poumons plus volumineux que I'autre.

Un cercle contient plus quame ellipse de
m^me circonfereuce. Done un coffre pro-

fend n'est pas spacieux, s'il n'est large a
proportion.

Tour obtenir la forme la plus anielior6e,

on a pratique les deux modes de multiplier,

dfccrits com me systeme interne et systeme
des croiscments. Le premier est peut-^tre

la raeilleure mani^ro, quand une espdce

particulidre approclie par la forme de la

perfection, surtout pour ceux qui peuvent
n'etre pas instruits des jirincipes d'oii de-

pend 1 -amelioration. Quand le male est

beaucoup i)ius grand que la fem^lle, les

produits sont gen6ralcmcnt d'une Ibrmc
imparfuite. Si la femelle est proportion-

nellement plus grande que le male, les pro-

duits seront d'une forme am^lioree. Par
exemple si on allie un bclier de belle for-

me et de grande taille avec des brebis

d'une taille jiroportionnellemcnt plus pe-

tite, lej3 agneaux ne seronl pas aussi bien !

fjits (]!ie letp's parents ; mnis si on nlli'^^' \\n

La ipeilleuro m6thode d'am61ioi
forme des animaux consiyte a choisir i'n<:

femelle dc belle taille, et plus graudu a
proportion que le niilc. L'anielioration
depend dc ck jirincipe : la facultc qu'u la
radre de fournir a ses jielils de la iiourri-

ture est en i)roportion de sa taille, ft de la
faculte dc se nourrir elle-mdme d'jijTts

I'excellence do sa constitution.

Pour obtenir des animaux d'uu poumou
volumineux, croiser est la m^thode la ]>lus

expeditivc. En choisissant des femelles
grandes et bien faites pour les accoupier
avec un maje de belle forme, mais d'lmo
race un pen plus petite, on obtiendra ce
perfectionnement si u^cessaire. Si on allio

un b6lier sans cornes avec des brebis cor-
nues, presque tons les agneaux seront s.ins

cornes, tenant plus de la nature du pere
que de la mdre. Le croisemenl par des
taureaux sans cornes produira souvent le

memo resultat.

On peul voir des exemples des bons cffcts

des croisements dans la race amclioree des
cbevanx et des cochons en Angleterre. Le
grand perfoctionnement de I'csp^ce cheva-
line fut le resultat du croisement par les

elalons dc petite taille ; Tintroduction des
cavales de Flandre en ce pays est I'origine
de rameliomtion de la race des che\aux
de traits. Les formes du cochon out etc
grandement ameiiorees par le croisement
par le vcrrat chinois de petite taiile.

Les cssais, pour ameiioror les animaux
d'un pays par les croisements, veuk nt dtre
faits avec la plus grande precaution ; car
une fausse pratique, poussee trop loin, jieut

produire des torts irreparables." Dans les

pays ou des races particulicros snbsistent
depuis des si^clcs, on doit presume r quo
leur constitution est adaptoe d la nourrituro
et au cliniat.

L'erreur generale drii»s les croisementa
vieut d'une tentative d'augmenter la taille

des rf'.ees indigenes, clforL inl>uctueux pour
vaijicre les lois de la nature. Nul essjii

}X)ur clever la tailio des animaux par quel-
que mode dc multiplication que ce soil, no
pent jamais r6ussir, sans un changenu.^it
analogue dans la qualite ct la quantity ties
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\(i\\i£s moyens de se la procurer sans hean-
roiip de ihligne. On doit aussi faire atten-

tion ail climat. Un animal a petites cornes

ameliore n'atteindraii jamais sa perfection

dans les X)re8 maigres et gfossiers et sous

le rude climat des montagnes d'Epogse.

La taille est, de fait, d'une consideration

subordonnee. Le grand objet est d'obtenir

Jes plus grands rapports possible de la nour-

riture consommee ; et c'est seulement la

pii la quantite et I9, qualite sont en grande
aboiidance que les aniraaux de grande

taille, s'ils sont d'une bonne race, doivent

(&tre preferes aux animaux de petite taille.

Le but de nourrir et de soigner les ani-

jnaux est d'61ever leur taille, de les rendre

propres an travail, d'accroitre certains pro-

duits aniraaux, on de les engraisser pour la

nourriture de I'hqmrae, Pour engraisser

le b6tail, on doit observer les preceptes sui-

vants : abondance de nourriture convena-
ble, an degre convenable de cbaleur, pro-

tection centre les intemperies, air et eau

purs, tranquillity, nettete, aise et sante.

La nourriture doit se donner en abon-

dance, mais non pas jusqu'g. satiete. On
doit permettre des intervalles de repos et

d'exercice, seloji les circonstances. On
pent donner d'abord une nourriture plus

grpssi^re aux animaux d'engrais, et ^ me-
sure qu'ils acquierent de la chair, on pent
leur donnej' une nourriture d'une qualite

plus solide et plus substantielle. En ge-

neral on pent observer que si les facultes

digestives de Tanimal sont en bon 6tat,

plus il absorbe de nourriture plus on obtien-

dra proinptement le resultat desire ; une
quantit6 tres-moderee au-dela du necessai-

re constitue I'abondance ; mais en retenant

cette quantite additionnejle, un animal,
surtout s'il est jeune, pent continuer a man-
ger pendant plusieurs annees sans jamais
devenir gras. Un bosuf de moyenne taille,

soign6 convenablement, engraissera avec
de bonne pature dans Pespace de trois a

quatre mois.

Pendant les cbaleurs cxcessives de Vtlh,

les aniraaux ont besoin d'ombre, et d'eau
fin abondance en tout temps. L'eau doit

.6tre douce et pure, d'une temp6rature mo-
d6ree, au-dessous de celle de Patmosph^re
/en temps chaud, et I'excedant en hivcr.

A I'exception des breuvages chaudsJ m^les
fil'un peu ^>de ferine ou dViutrcs matieres

riches, on nc pense pas que les aliments'
liquides soient aussi generalement avanta-r
geux pour engraisser les animaux, que
ceux qui, etant egalement riches, sont so^

tides, II n'est pas necessaire de donner
de l'eau aux animaux immediatement
apres avoir raang6.
La proprete faverse la sante, en facili-

tant la transpiration et la circulation. Les
animaux dans leur etat sauyage soignent
eux-m6mes cette partie de leur Economic

;

mais a mesure qu'ils sont cultives pu sou-^

mis au cpntrole de I'homme, il doit y pour-

voir ;
et afin de s'assurer leur utilite pour

ses besoins, cette partie de la culture, ainsi

que d'autres, doit se suppleer par I'art.-On
sait que peigner et brosser le betail et les

vaches nourris a I'etable contribuent gran-
deraent a la sante."

L'EDUCATION DU PEUPLE.
II ne se passe pas de semaine, sans que

les journaux canadiens pr6che Peducation

du peuple. lis sont sans cesse a parler des

avantages qui en r^sulteraient pour nos po-

pulations ; et avouons que depuis quelques

annees il s'est fait dans cette direction d6

puissants eflbrts, qui ne sont pas demeures

sans d'heureux resultats. Neanmoins, nous

savons qu'il est encore une foule de gens

qui pretendent que tout cela n'est qu'une

chirae?re, que ce sont les journalistes qui se

font des idees comme 9a. Afln que nos lec-

ttiurs ppissent savoir a quoi s'en tenir sur

ce snjet, nous aliens traduire et reproduire

le petit article qui suit d'un journal deg

Etats-Unis, intitnl6 : Avurican ^gi-ieultu-

rist.

" On a calculi, dit-il, qu'aux Etats-Unis
les proffssions de la partie masculine de \v.

population se partagent comme suit :

Dans la navig.interieure, 33076 personnes
'» " de POc6an, 56021
" les profess, liberal. 65255 '^

" le commerce, . . 119607 *'

" les manufactures, 791749 *'

" Pagriculture, . . 3719951
' " Ainsi, on pent voir que ceux qui s'occu -

pf;nt d*'apiculture sont trois fojs et dem^
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Bussi nombrenx que ccnx engages dans

toutcs los aiilrcs professions. I^es ngricul-

tcursont consequcmnientle ]X)uvoir physi-

que ct numeri^uOjCt pouvcnt on tons tr'ni{)S

controler tout gouvcrncmcnt dans Ics Etsits

Unis, et diriger Popiiiion publi(jue. Mais

Ic font-ils ? ISulloincnt ; car quelques puis-

sants qu'ils soi^nt par leur nonibre, ils f«ont

lUibles en influence, et cela vient du be-

soin d'une Education convenablc. Les
65255 personues des professions liberalcs

sont plus fortes, intellectuellemont parlant,

que los 37l99;)l qui s'adonnent a Tagri-

cu'.turc, et par consequent les gouvernent.

S'll n'en etait pas ainsij lessept-huitiemes

dcs emplcis dans le pays ne seraient pas

remplis par des avocats et des raedecins
;

et tons les colleges et higk schools (ecoles-

modelcs) ne seraient juis dotes principalc-

ment pour le profit des professions libe-

rales.
" Cultivateurs, quand vous 616verez-voas

a la dignite et a la hauteur de votre mis-

sion, et vous instruirez-vous de maniere a

devenir les directeuis des autres professions

au lieu il'^tre diriges par elles 1 II nVxiste

certainenient rien qui s'oppose a cela, si

vous voulez envisager votre ix>sition T*

LA COLONISATION.

TJn correspondant des Melanges Reli-

gieux leur 6crit, en date du 2b, noveinbre,

qu'il vient de faire une tournee dans les

tovirnghips de I'Est. Puis il se met a rap-

porter la Qouversation qu'il a eue avec M.
Arcand, I'agent des terres en ces endroits.

Nous croyons que ce sont la des details.

qui, tout en int^ressiint nos lecteurs, ne

pourrout manqucr d'encourager les Cana-

diens qui se proposent d'aller s'6tablir dans

les townships ; c'est ce qui nous porte a

les reproduire ; les voici

:

" Monsieur, lui dis-je, si ce n'est indis-

cretion, etsije ne suis impoi-tun, permet-

tez-moi do vous demandur oii eu etaient

les townships do votre territoire» a votre

arriv6o ici^— Au point ou vous les voyez
encore ; d'imnienses for6ts entre le ciel et

la terre, 4 part quelques arpeutages et une
trentaiae de niilles de chcmios q^u'ou y a

fait, et I'assurancc que Ic sol y di^nne, qu'ei*

travaillant en bon fils d'Adam, I'on y pent
vivre comme ailleurs. — Monsieur, je com-
prends par experience le lot que Ir peche
du bonhomine nous a faii sur cette terre

de ronces ct d'epincs, mais quelle etait la

population de vos townships a votre arri-

v6e, et quelle est-elle 4 present, ou com-
bieu de torrcs y ont-elles 6t6 prises 1— La
population y etait de deux petites families

de onze a douze membres chacune ; main-
tenant elle se compose de quatre cents in-

dividus residents, et I'on compte deux cent
soixante-treize terres de prises, savoir :

quatre-vingt-quatre dans Wotton, quinze
dans HaJii, vingt-six dans Garthby et cent
trente-cinq dans Stratford. — C'est beau-
coup plus consolant qu'on ne m'avait dit,

mais quelle sorte de gens vous a-t-on en-
voyee, lui demandai-je, et quelle esp^ce
d'immigration y avez-vousadmise 1— J'ai.

commence a vous rcpondre franchemeut,
je dois continuer. II faut done avouer que
des liommes recommandables, haul places
dan;^ la societe, probablement trompes,
m'ont envoye, munis d'excellentes recom-
mand'ations de leur part, des homraes qui
n'avaient aucune des q^ualifications ncces-
saires dans un nouveau colon; des hom-
mes dont le premier soin etait dje s'enqu6-
rir s'ils n.e seraient pas nourris, eux et leurs

families aux depens du gouvemement pen-
dant au moins deux ans, et qui sur la ne-
gative s'en allaieut en maugreant et jurant
tout haul " Quoi ! disaient-ils, la Reine
ne nous fait pas ce que la Compagnie des
Terres nous a fait 1 lla ! elle le ferait bien,

niu is. c'est I'agent qui met tout dans sa po-
clie, et le butin de la Reine et Targont de
I'Association, a laquelle plusieurs d'entre

nous out deja pj/,y6 douze sols." Leur fureur
est pass6e avec eux-m6mes, puis de moil-
leu rs gens out succ6de ; ce sont des habi-
tants des campagnes, polis, honnfites, en
moyens, et capables d'etablir des terres

nouvelles, et bien d6tprmin6s d'y deraeu-
rcr toute leur vie. lis y |X)ss(^dent deja
plus de trois cents terres { leur courage et

lour Constance vont attirer d'autres colons
par centaines. Les habit'ints de St. Gre-
goire s'etablissent dans le township de
Stratford, oii ils ont eu le bonhenr de ren-
contrer les avantages du voisinage et de la
fertilite du sol. Le township de Winslow
a lei m^mes qualites et il coutieut le dcu-
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ble de lots propres afaire d'excellentes fer-

nies. M. Wells, arpenteur, m'^crit tout

recemrnent :
''' We yesterday found most ex-

cellent hard wood, maple and timber extending

4ts far as we could see from the top of a hill

into Winslow.''^ Dans line autre lettre, i!

me dit qu*en ces townships la te.rre a de

la chaleur et est ple.ine de vie ; et qu'il y
a deja rajeuni beaucoup depuis trcis seraaines,

tfiiit il en trouve les bois et le .site agr6a-

bles. Jg rn'atteads done a avoir Tan pro-

chain plus de donze a qoinze cents colons

contents, car il n'y a pas que les habitants

de St. Gregoire et de Gentilly qui soient

en besoin de terres bonnes et fecondes en

colons. Nos autres paroisses voudront bien,

j'espdre, prendre lenr part du gateau."

PES PRODUITS COMPARES
DE LA

VACHE A LAIT ET DU BOEUF A L'eNGRAIS,

£nvtiag£a sous le point de i^ue de Peconomie publique

^.t de Viconomie rura^e,

Par M. DuRAND^de Caen.

Nous trouvons dans un journal d'agri-

jcultnre fran^ais, publie a Paris, Particle

saivant'iQui nous parait trop bien pense et

trop utile pour ne pas nous hater d'*en faire

part a nos lecteurs ; ils le liront sans doute

avec la plus grande attention :

" Pour cbtenir de nos patd rages la plus

forte quantit6 de substances alimentaires,

il ne suffit pas de faire pvoduire a une eten-

due donnee de terrain le plus d'herbe pos-

sible, de livrer celle-ci a la consommation
a I'epjoque la plus convenable de sa vege-
tation, et en quantity telle que le betail

soit compl^tement nourri : il faut encore
faire un choix entre les animaux par Pin-

term^diaire desquels ecu subtanccs peu-
vent nous venir.

II ne s-agira ici qu,e de ccuxqni appar-

tiennent a I'esp^ce bovine.

Ces animaux constituent pour nous deux
sortes d'nppr.reils, puisque c'est sous forme
de lait ou de viande qu'ils retirent dcs p§.-

turages, a notre profit, les principes utiles

.c|^ue eespMurages renfcrment.

De ces deux appareils^ lequel tire, de la

meme quantite d'herbe, la plus grande
quantite de substances alimentaires 1

Telle est la question (j[ui est discutee

dans le Memoire que nous avons eu Plion-

neur de presenter a PAcademie.
La vache et le bcEuf,avec Jesquels nous

avons fait cettc.com pa raison, etaient de ra-

ce cotentine ; ces deux animaux, ages seu-
lenient de six ans environ, pesaient, le pre-

mier 560 kilog., le secocd 545 ki log.

C'est seulement depuis le ler mai jus-

qu'au ler aoiit que les prcduits de la va-
che et du boBuf ont ^fce compares. Ces
deux appareils, pendant ie temps^ de Pex-
perience, ont ete a 1 'herbage, oii ils ont
frouvd, a leur gx)ut, de la nourriturfe en
(|uantite suffisante. Chaquejouron a me-
sure ie lait de la vache, et le bxEuf a 6t6
pese de temps en temps.

En additionnant ce que la vache a pro-

duit de lait pendant l?s mois de mai, de
juin et de juiliet, on trouve 1,779 litres.

Le ler mai, le bcBuf qui pesait 545 kilog.

pesait, le 5 jum, 655 kiloj^. ; le 15 juiliet,

b'65 kilog. et le ler aoftt, 679 kilog. II

avait done gagne, en quatre-vingt-douze
jonrs, 134- kiJog.

Les 1779 litres de lait contenaient 82
kiiog. de caseine, y compris les sels inso-

lubles, 6-1 kilog. de beurre, et 92 kilog. de
Sucre de lait avec les sels solubles.

En admettant que le bcEuf ait fixe dans
ses tissus la moiti6 de la jnatiere grasse
que la vache a donnee dans son lait, il

reste 102 kilog. de viande d^pourvue de
graisse, lesquels, desseches de maniere a

en elimaier la totalite de I'eau iibre, re-

presentent a peine le quart de ieur poids

primitif.

Le bosuf n'a done foiirni que la moiti6

de la matiere grasse, et pas tout a fait le

tiers d.e la substance azot.ee obtenue de la

vache ; de plus, celle-ci a donne 90 kilog,

d'une autre miatiere composee, en grande
partie, de lactose qui, comme aliment,

vaut le Sucre, dont le r61e deviendra de
plus en plus imxportant dans Palimentatioa
de Phomrne,

Maintenant, le probleme a poser, relati-

vt rcent a la diif^rence en quantity dans
les produits fournis par nos deux anim^uXj
•etait celui-ci :
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Oil la vachc consomme plus d'alimcnts
que le bcEuf, tout 6tant 6gal (fail leu rs

;

ou, si cllc n'on consomme pas clavantngc,

clle en tire un bicn meillcur parti.

C'etait at Pcxperiencto et a I'oKscrvation

le rcpondre k cette question. Pour cela

il y avait deux c hoses a lliire : 1 ® analy-

ser les excrements liquides et solides de
ces deux animaux ; 2 ^ determiner la

quantite d'aliments que chacun dei-iensait

en vingt-quatre heurcs.

Les bouses de notre boeuf et celles de
notro vache, examinees dans les memos
circonstances, contenaient a pen pres la

mdme quantite d'eau, la memo quantite

de debris d'herbe, enfin la m^me quantite

de matieres solubles dans Tether ; les uri-

nes de ces deux animaux renfcruiaient, a

pen prds, la meme proportion d'uree et

.d'hippurate de potasse.

La vache a lait depensait en moyenne,
par jour, une fois autant d'herbe que le

l)CEuf a I'engrais, et donnait environ le

ilouble en poids de bouses.

La difference entre les resultats obtenus

s'expUque done par la difference en quan-

tite des aliments consommes par ces deux
animaux.

Tant que le boRuf a I'herbage n'est que

dans les trois ou quatre premiers mois de

sa periode d'engraissement, il tire done un
aussi bon parti do ses aliments que la va-

che laitiere.

En examinant le bceuf a I'engrais et la

vache a lait, sous le rapport du benefice

qu'en pent retirer ragriculteur,on rccon-

nait que ccile-ci rapporte beaucoup plus

iue
le bcEuf.

Ainsi, quel que soit le point de vue sous

;que! on envisage la vache bonne-laiti(^re,

lie representc Pinstrument le plus eco-

omique pour retirer de nos paturages les

Libstances alimentaircs qu'ils renfl'rment.

incourager I'eleve de la vache a lait, c'est

one assur^ment une des choscs les plus

digncs du gouvernement r6publicain et des

hommes eclaires, puisque le progrds, sur

ce point, augmentera a la fois la richcsse

publique et la richcsse priv6e.

La vache a lait dont on a, dans cc Me-
moire, compare les prodnits avec ceux du

boBuf a I'engrais, appartient a une des meil-

J.eures races laiti^rcs de I'Europe : ]\I. de

Krre^orlnv dit la rseilleare.

Comme on pent encore, avec celtc race,

obtonir miou?:, c'cst-^-diro .
"

taire di.siKiraitre tons \c3

n'ont pas la i)ropri(;t6 Initicre ]i;aLc.j .;ii ilo

ifi6 dc'sirablc, nous tcrminona ainsi notro

Aidmoire ;

Etablir, dans les endroits qui en ont bc-
soin, des vacheries coraposees des meil-
leiirs types de la race cotontine, et dont l«»s

taureaux scraient mis i la disposition des
agriculteurs de l;i contr6e ; convertir, dans
ces vacheries, le lait en fromago pouvant
se conserver pour I'usage de notre marine,
scrait pour la France une source immense
de richcsse. Cost un progrd-s que nous
appelons de tons nos vcdux, parce que nous
voyons dans son accomplissement un de
ces bienfaits qui ne commaudent pas sans

doute I'admiration des hommes, mais qui

commaudent quelque chose de mieux,
peut-etre, leur reconnaissance."

CORRESPONDANCE.

Monsieur PEditeur,

Je n'ai pu lire qu'avec nn sentiment pe-

nible, dans Pedition anglaise du Journnl

d^Agriculture de ce mois que ['estimable re-

dacteur de cette utile publication desire

que nos hommes de labeurs en Canada fas-

sent usage de grosse biere.

Permcttez-moi de protester au nom de
plus de cent millc membres de la Societe

de Temperance centre ce voeu intempes-

tif, ])our ne rien dire do plus , et voici

quelques-uues de mes raisons.

C'est un fait que Porge reduite en bicre

a peivlu la plus grande partie de ses quali-

tes nutritives Suivaut les plus savants

chimistos, qui ont traite cette question,

I'orge no contieut pas moins de 92 sur 100

de parties nutritives : or, il n'en reste plus

que 6 sui 100 lorsqu'elle est convertie en
bidre La brasserie ne sert done qu'a

enlever et a ravir d un pays les 86 lOOome.
d'un des plus utiles produits que la divine

Providence lui offre Le premier butde
Pagrii'ulteur etant de trouvcr la nieilleuro

nourriture de I'homme ]iar le moyen le

plus ecouomique, il me semble que le sa-

vant ccrivain qui r^dige \c Journal d'Agri-

culture aurait dii avaiit tout se faire cettft

question :
" L'orge reduite en farine el en
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pain, ouconvertie en viandes par i'engrais,

nourrit-elle mieiix Phomme que lorsqu'elle

est cunvertio en biero ?" Toute la question
de Pusage de la biere par I'ouvrier est la.

Et, pour resoudre cette question,, en at-

tendant coaime en esperant que d'autres
fasscnt mieux, perpiettez-moi les conside-
rations suivantes :

Prenons un de nos liommes de labour qui
gagne a la sueur de sou front un ecu per
jour, et supposons-le, comme c'est le cas
chez le plus grand noixibre, a la t^te d'une
faniille de 5 enfants : avcc sa femme, il

aur£^ 7 peraoniies a nourrir : il depensera
done a pen prea tous les jours

1 paiu de 6 livres 9d. — Oc. 9d.

3 livres de lard a 4d. — le, Od.

po.ur lait, legumes, sucre, et^^u 3d. — Oc. 3d.

2c. Od.

Voila deux chelins d6pcnses par cet

homms, dans une seule journee : il ^e lui

restera done >^)lus que douze sols pour ha-
biller sa famille, aclieter le bois, payer le

loyer ou reparer .^a maison, payer I'^cole,

les livres, et faire les epargnes necessaires
pour se soutenir dans les temps de maladie
et dans les mauvais jours ou I'on ne gagne
rien, tout en mangeant comme de coutume.
Or, je ne crains pas de le dire, s il n'y avait

pas de distraction, il y aurait cruaute de
conseiller a cet ouvrier d'acheter de la bie-

re: car, 99 fois srr 100, cette biere sera

prise comme par le passe, sur les premiers
besoins de la famille ; si I'lionnete et

bon ouvrier canadien a de la biere dans sa

xnaison^il en tera boire a ses amis; la femme
croira bientot en 'avoir besoin aussi ; apres
^i;i avoir bu eile-meme, il lui sera difficile

4e n'en pas donner aux enfants Les pots,

les gallons de bi^re se videront done comme
par le passe aver- une incroyable rapidite.

Qu'arrivera-t-ii alors ] C'est que I'ouvneJ*

aura bu du stimulant, Oid : mais sera-ce

p,u profit de sa famille 1 Non, non, jamais.
Pour payer cet inutile etsouvent dangereux
stimulant, 99 fois sur 100,1a famille aura cte

plus ou moins privee de pain, de viandes,
d'habits, de feu. d'ecoles et de livres : pour
payer ce stimulant, les larmes, que la So-

ci6t6 de Temperance a fait sechcr, com-
menceront a^ couler plus am6rcs que ja-^

niais.

Le buveur de biere, suivant M. I'Edi-

teur du Journal d/J]gritultwe^ })eut travail-

ler phis et mieux que le buveur d'cau
II me scrait facile d'apporter une multitu-
de d'autorites pour contredire cetto abor-
tion Mai? j'airae mieux m'en tenir pour
nia ])reuve aux cent mille voix qui s'el6-

vent dans lout le pays pour nier la preten-
due jbrce que le buveur de stimulant a de
plus que le buveur d'eau Puis, suppo-
sons, un moment, que cette assertion soit

aussi juste qu'elle est inexactc ; est-ce la

famille, je le demande, qui prc^fitera de ce
surcroit de force, de ce surplus de travail

dus aux stimulants 1 Non, encore une fois,

ce sera M. le brasseur, et lui seul qixi en
profitera. Et, c'est heureusement, ce que
nos braves ouvriers des villes, comme nos
honndtes et bons cultivateurs des campa-
gnes, comprennent parfaitcment aujour-
d'hui. Us se sent dit les uns ^ux autres :

" Depuis desanuees, nous travaiUons com-
me des esclaves : nous gagnons de gros

gages ; nos moissons sont assez abondan-
tes, et cependant nos families manquent
de tout, nous sommes accables de dettes :

ou done a ete le prix de nos sueurs ?" Et
une voix du cicl a repondu :

" Dans les

distilleries et les brasseries!"Et nos hommes
de labeurs dans les villes comme au sein

des compagnes se sont dit :
*' C'est folic de

travailler si fort pour enricliir plus long-

temps quelques speoulateurs qui savent si

bien faire servir a leur fortv.ne une pas-

sion qui vide nos bourses en remplissant
les leurs : a I'avenir, nous donnerons a nos
cpouses et a nos enfants le pain de nos
sueurs: nous aurons sur nos tables de bon
pain, de bonne viande : nos enfants
iront a I'ecole, iljs auront des habits conve-
nables j^our se vfitir et des livres pour s'ins-

truire : mais pour cela, nous boirons I'eau

si bonne, si pure et si limpide que le bon
Dieu nous donne partout pour rien." Us
Pout dit;, et le bonheur, la paix, I'abon-

dance, la sante out partout remplac6 les

stimulants.

On nous dira peut-6tre encore :
'' Mais

si tout le monde buvait avec moderation de
la bi^re ou d'autres stimulants, les m^mes
groins auraient un prix plus haut."

Pour toute reponse, nous renvoyons a

Pexp^rieucc du passe ; et disons hardjment
que i'usage jcmrnalier des simulants fera
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tonjours cc qu'il a fait jusqu'ici, c'cst-i-dirc

qu'il 6tcra \c pain de la fiimillo, laisscra les

eniants saus habits ct saus education, fera

collier Ics l:irmcs dc millicrs dc mcius in-

fortunucs, ruincra nos nieillciirci families,

enfin nous attircra tons Jes niallieuas qui

nous desoleut. Tourc^uoi ? Parce quo I'on

ne maitribc pas un penchant de la nature
corrompuj, au point dc pouvoir le conten-
ter avec Tespoir de s'arreter oii Ton vou-
dra. Tel qui n'a intention d'abord que de
prendre un coup, pour un bcsoin ou pour
repondre a la jx)Utcsse d'un ami, en a bien-

t6t pris deux et trois ; et puis sans s'en

appercevoir, arrive a I'usage immodere de
ces funestes boissons. Si cc que je dis la

n'est pas exactement vrai, je cunsens a pas-

ser pour un fanatique. Mais j'espere que
je ne serai pas ^eul : mon pays le seva avec
moi. Heureux fanatisme qui va le rendre,

ce pays si cher a mon coeur, prosp«^re e\

fiorissant. Que n'arrivo-t-il ce beaii jour

pii la dcrnie).e goutte de toute esp^ce de
liquides spiritueux sera versee poursecher
}a derni^re des larmes qu'a fait couler la

boisson. Je le crois, M. I'editeur, ces lar-

mes out ete si abondantcs qu'elles rempli-
raient, si on pouvait les recueillir, tons les

tonneaux, toutes les bouteilles, toutes les

carafes que laisse a sec la Sociele de Tem-
perance. De grace, laissez-nous faire ; et

vous verrez bientot a la charrue cle.s mil-

licrs de bras forts et vigoureux, que dirige-

ront des intelligences eclair^es par une
bonne ^ducUion, et que la fum6e de votre

bidre fermentee n'obscurcira jamais. Alors

il sera facile de soutenir plus d'un journal

d'agriculture.ct d'oncourager par la ie beau
devounicnt de tous ceux qui, a votre exem-
ple, feront decouvrir a ce bon peuple les

tresors que la divine Providence a caches
dans §on cjiamp.

On djt qiip: les brasseries et les distille-

ries augmentent le prix du grain Noub
repondons : " Qui : les distilleries aug-
mentent le prix des grains, nous j'avouons,

mais c'est i la manidre des gclecs, des

grt^les, des inondations, des vers....; c'est a

la mani^rc des fleaux cnvoyes par le cour-

roux du ciel pour d6truire les moissons, que
les distilleries augmentent le prix du grain...

Elles augmentent le prix du grain en le

d^J^riorant, en Jui 6tant sa nature et sa

valenr."

Mais nc peut-on pas trouver quclqn'aiK
tre debouchc |K' n, que les distil-

leries? N'est-il
j

J du plus haul in-

tertt dc le faire ? Car si I'ou consults i'ex-

l)erieuce, on se convainc que dans les an-
ne<s d'abondanccyqui out prcc6ilC* la disctto

dont nous nous ressentons st vivcmcDt en-
core, nos cultivateurs se sont generalemcnt
endettes chez leurs seigneurs, chez leur«

marclumds et ailleurs. Or, les dettes 6nor-
mes contracttes alors, quand se sont-elles

payees, en grande partie 1 CVstd^jpuisque
la disette a appris i. vivre avec sobri6t6 et

temperance. Ou allait done le produit de
ces belles r^coltes dont on n'a i)lus qu'uu
leger souvenir t Si I'on veut le savoir, que
I'on consulte les livres de comple des mar-
chands et des awbcrgistes, ou Ton sera forc6

de conclure que c'est un malheur d'avoir

beaucoup de grains a porter aux distilleries,

et aux brasseries.

Mais en verit6 ceux qui veulent nous
faire croire a Putilite des brasseries pour
aide]:, le cultivateur k vend re son grain
cher, ont bien pen de memoire. II n'y a
pas plus de quatre a cinq ans que MM. les

brasseurs et distilleurs ne donnaient que
douze a qujnze sols pour un minot d'avoine,

et encore, ils ne voulaient souvent le payer
qu'en biere et en whisky. Si quelques
personnes ont oublie ces choses, nos bons
habitantis s'en souviennent et savent en ti-

rer des conclusions pratiques qui sont loin

d'(^tre favorablesaux brasserie^. Il§ savent
en outre qu'au]ourd'hui, quoique toute§ les

distilleries ct brasseries soient a peu prds

fermees, ils ont trente sols de leur avoine
et un ecu de leurs orges quoique ces grains

soient en abondance ; d'oii ils concluent, et

avec assez de justesse, i ce qu'il nous sera-

ble, que leurs grains peuvent avoir un au-

tre itiarche que la brasserie.

La bidre stimule les forces de Phomrae,
dit-on : oui mais avouez en m^me tcmpa
quelle stimule aussi, a la fa^on du whisky
et du rum, toutes ses mauvaises passions :

elle stimule I'intcmperant a boire jusqu'4
rivrcsse tout comme le whisky ; elle sti-

mule le blasphemateur a outrager I)ieu :

elle stimule I'epoux a passer les jours et les

nuits dans la debauche, loin de sa famil-

le elle stimule le jeune hornme a aller

^an cabaret au lieu de se rendre a I'eglise

pendant les saints offices dti diiDanche.
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Elle stimuie rhomme a oubjier qii'il a line

epouse, cles enibnts a noiirrir, ime atiie a

saiiver ct 1131 Dieii a s: rvir.

All r.o^\ de Dieir ne teiitez done plus de

rpaiieucr Je meiileiu* des pcuples a Tusrige

de stinjiilaiits qui !iii ont ete'par le pass^,

si ruiicstep. Ctu- a leur anproche, ie pain, le

bonheiir, la. irrosperile disparaitront de nou-

veau.
C. CHINIQUY, PRftTRE.

Longueiiil, novenibre, 184S,

(Pour le Journal d\/2gricult lire.)

SUR LA CULTURE DU MAlS, IXDIQ,UfiF PAR
UN FERSiiER AMERiCAiN. — J'ai troiive la

maniere ci-apresde ciilliver le ma'is on ble

de Tunjiiic, aiissi bonne pour ne pas dire

meilleure cju'aucune de celles que j'ai ja-

mais essay6es, et l^s mat6riauK .^ont a la

portee de lous les cultivateurs. " Prenez
trois boisseaux de cendre de bois, melees
aveo un boisseau de piatre de Paris, et lors-

que vous ensemencerez, mettez plein line

coquille de noix de ce melange sur chaque
grain de ble avant de le recoiivrir de
terre."

Le terrain dans leq'icl cctte e])renve a
^te faite, etait une terre leg^re, et sablon-

ueuse. — Traduit d'un joiirnMl americain.

JNTANliJRE DE FAIRE LE LEVAIN SANS PAIN.— Failes bouillir une livre de farine de
bonne qualite, un quart de livre de casso-

node brune, ct un pen de sel dans dix pin-

les d'eaij, pendant une heure ; apres vingt-

quatre heures, une pinte de ce melange
suffira pour dix-hnil livres de pain. Ajou-
tez a une livre do pommes de terre ecra-

sees (les f^rincuses spnt les meilleures)

deux onces de sucre brnn et deux cueille-

rees de levain commun ; les pommes de
terre doivent ^tre d'abord ecrasees dans
lin pressoir, et melees avec de I'eau cUau-
de jnsqn'a une certaine consistance. De
cette manicure .avec nne livre de pommes de-

terre ,ou unra un quart de bon levain; il faut

le tenir a une chaleur moderee pendant sa

fermentation. Le levain faitdecetle ma-
niere se conserve tres-bien. — Traduit da
Pkilosoph magazine.

MOYEN DE CONSERVER LE LATT. — M.
Newton, anteur du proc6d^, prend le lait

le plus frais possible sortant de la vacbe.
11 ajoutc nne petite quantity de sucre en
poiKlre apres avoir debarrasse le lait de
toute irapurete.On attend qiiece sucre Foit

entit^rement dissons pour ibire suj^ir au lait

nne evunorisalion rapide. Le meiilenr
moyen pour y parvenir c'cst d'employer
le bain-marie. Le lait se debarrasse de
tontcs les parties aqueuses, et ii prend la

consistance d'nne cr^meepaisse ou d'une
pate^molle. On pent dans cet etat le laisser

expose a Pair pendant quelqne temps; mais
ii est preferable de le nicttre de suite en
bouteiiles ou dans des pots. Pour en faire

usage il suffit de dissondre une certai]ie

quantite de lait dans Pean chaude ou froi-

de, et il trouve sa saveur naturelle et sa

proT)riet6. On pent aussi le dessecher et

le rednire en poudre, et en le m^lant avec
du cacao, il ferait d'excellent chocolat. —
Traduit d'un journal americain.

PrOCEDES pour FAIRE CROTTRE D'u.^e

MANIIJRE PRECOCE LES POMMES DE TERRE
DANS LES CHAMPS.— II faut clioisir, pen-

dant Pautomne les plus gros liibercides et

qu'ils soient a pen pres de la meme gros-

seur, pour les j)lanter au printemps
;
par

ce moyen on a des plantes fortes et qai se

remettent facilement de cc qu'elles ont

souffert par la geM^e on par d'autres acci-

dents. La position du tubercule est aussi

un point essentiel et qui exerce une gran-

de influ.ence sur leur developpement plus

ou raoins precoce ; les tubercules doivent

etre ji laces de mani^ie a ce que ]e bouton

se trouve en haut ; leur position inverse

les emp^che de pousser vite, et meme de

grossir. Au printemps, lorsque les jeunes

plantes coramencent a paraitre il est bon
de les couvrir, en soulevant la terre mobile,

pour les garantir de la gelee ; c'est une
precaution qui ne retarde pas meme la re-,

colte.— Traduit du Repei'tory of arts.

Vegetation extraordinaire. — On a

vn a Knowesley, Angleteire, an mois de

septeinbre, un phenomene do vegetation

tre.j-extraordinaire pour ce ciimat, c'est ua
poirier de Gargonelle qui a fleuri quatie

fois cette annee. Une poire provenant de

la premiere lioraison, avait deux pouces

trois quarts de haut et six ponces et d?mi
de tour ; une autre, de la troiiaeme florai-

son, avait un peu prds la ra^me grosseur,
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quoiqiie plus allonff6p. Jtisqifi la fin de
III bello saison cct arbrn n civ charjj^; en
inCMiie temps dc flenrs ct ilc fruits.— Tra-
(luit trim journal auglais.

L. A. II. L.

Remarqves siir V ntmosphire do Lojidjcs, pow
If mois d^ortohrc, (fnpres itn •::rand nombte

d^ohservations-.

Barometr Thermonittre.

Med. max.
Maxiiniun,

Minimiin,

29.774.

30.(>10

28.740

Medium,
Maximum,
Minimiin,

4R.0

69.

27.

Tableau des ver.fs.

Jours.rt. do la rosee. Jours.Pt.rosee.

N. 3 38.5

N.E. 3i 4.1.5

E. 2 45.5
S.E. 3^ 49.

S. 2^

s!o. 5^
O. 5

N.O. 61

53.5

50.5

46.5

43.

Uygro77ittre.

Medium pGint de la rospp, 44.S

Maximum, 66.

Minimun, 32.

La moycnuc sechcresse, 4.1

Plus grande rao^x'n.secher.du jour, 4.5

La plus grande scclieresse, 15.

Rnyonnement.

Plus grande moyeii. force dn soleil, 27.5

La plus grande force, 43.

Moyeu froid du rayonn. i'jn\yitc, 4.S

Le plus grand froid, 1 1.

La quant, moyen. de pluie (pouces) 2.073

La moyenne d'evaporation, " 1.488

L'humidite de la terre auginente ct Vh-

vaporisation diminue, c'est alors que les

prGduits de la terre etant recueiilis, Taiig-

mentation de l'humidite n'est suivie d'au-

cune influence injurieuse. Un ciel convert

de nuages, en diminuant le rayonnement

de la terre, I'exempte d'une perto et dissi-

pation inutile de aa chaleur.

L. A. H. L.

UNL XCE.
TJne experience fort inl cressante a ciV

lien CCS5 joiirs (Icmiers a Tabatloir Popin-
coiirt, sur la valour vPun nouvcau proc6d6
qui consi.stc a determiner le poids ac chair

nettc contenue dons un animal vivant par
la mcsure de son volume thoraciquo. Voici
qiielqiies observations fort interessantes

sur cettc ex]>6rf.»T(ientntion qui m'ont 6t6

communiquees parnn drs membre du co-

mity. d'a!?ricnlture de Tassembl^e nationa-

Ic, devant lequel cet examen avait lieu.
** Cetlc experience ctnit faite par suite

d'nne discussion soulev«''e an sein du corai-

t6 a Toccasion des modifications a appor-
ter dans I'orginisation de la boucher'e do
Talis. M. Hion, deicguc! de la boucherie,

alk'guait comme arLnimcnt rn faveur du
mainticn de la bouehrrie eu grcs, dite a
la cheville^ Timpossibilite ou straicnt les

bonchers detaillantJi d'neheter eiix-m6mcs
les bteufs, par suite du defxut d'habitude
qu'ont la plujnirt pour I'appreciation du
rendcnient en viande de Panimal sur pied.

Un ropresentant, M. Dnrand-Savoyat, pre-

tcndit qu'il pi^sscdait un precede certain

pour ajjprecier le poids des bfcufs, a Taide
du mesurage du thorax, precede qui dis-

penserait le bouchcr de cette aptitude
qu uivuquait Ivion comme argument
en favour des boucheis acheteurs.

" Sur les doutes manifestes par le dele-

gue de la boucherie, M. Durand-Savoyat
demanda qu'il fu*: pris jour pour verifier

sa methode dans un des abattoirs de Paris.

Peut-^tre eut-il mieux valu que Pcxpe-
rience lut moins oftieielle ; en la ratta chant
a Tune des questions d'organisation de la

boucherie, c'etait, en cas d'insucces de la

methode, donner a Targument de M. Rioii

une jiortee phis grande qu'il n'areellcTnent.

Dire, en eflct, que sans la boucherie a la

rheville le bouclwr detaillant ne pourrait

achettr des boeiifs, c'est nieconnaitre ce
qui se passe sur les marches m6mes de
:^'ceaux et de Poissy ; les trois ou quatre
cents bouchers de la baulieue qui s^appro-

visionuent sur ces marcli6s no ])assent pas
I'intermcdiaire des bonchers a la cheviile,

et savent tout aussi bien apprecier le poids

d'un animal. Du reste, le gmnd talent

des bouchers acheteiuN consiste a rester,.

dans leur appreciation du poids net de Pa-
nimal, un pen au-dessous de la realite J*

— Journal de Paris.
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Table des rilorinaies, poids et mcsures

etrangets dont il a ete question dans les

douze livraisons du journal d\^gi'iculture

ponr 184.8.

Le franc actuel de France vaut 22^ sous.

Le m8tre vaat 3 pieds 3 ponces, ou 3.864

pieds fran^ais ; ou 1 verge,3^ pouccs (3.371

pouces) anglais.

Le decimetre est la lOe partie d'un m^tre.

Le centimetre est la lOOe partie d'un

m^y-e. , ^

Le millimetre est la lOOOe jmrtie d'un

xn^tre.

Le decametre vaut 10 metres.

"Uhectometre vaut 100 metres.

Le kilometre vaut 1000 metres.

Le myriametre vaut lOOOO metres.

Un aire vaut 3 perches, 28 verges-, 7 pieds,

99.55 pouces quarres anglais ; ou 2 perches,

595 pieds, 105.16 pouces quarres fran^ais.

TJn decia/re vaut la lOe pat tie d'un are.

Un centiare vaut la lOOe partie d'un are.

Un milliare vaut la lOOOe partie d'un are.

Un decare vaut 10 ares^

Uh hectare \'aut 100 aresi

Un kilare vaut 1000 arcs.

Un Tfiyriafe vaut 10000 ares.

Un litre Vaut 10 fois plus qu'un d6cilitr6,

100 fois plus qu'iin Centilitre, 1000 fois plus

qu'un millilitre, 10 fois moins qu'un deca-

litre, et 100 fois moins qu'un hectolitre qui

vaut un pen plus de 2^ minots du Canada
ou 2.6093 minots.

Le kilolitre Vaut 10 hectolitres.

Le Ttiyrialitre vaut 100 hectolitres.

Un gramme vaUt 10 decigrammes, 100

centigrammes, 1000 milligrammes, lO fois

moins que le d6cagramme, 100 fois moins
que I'hectogramme et mille fois moins que
le kilogramme qui vaut 2 livres, 8 onces,

3 gros et 12 grains (Troie).

Le myriagramme vaut 10 kilogrammes.

TtB, piastre ameMcaine vaut 100 cents.

Bix cenljB 6qui\Tilent a douze de nos

sous.

EREATA.
I*. 36!,Lc.,lig. l],reouf,

" 2. c, lig. 5, cops

P. 365, 1. c, lig. 4-6, de la Caroline du Sud
" 2. c.jlig. 5, tircotorial

" " 13, Marker et

« " 38, Le frere Parrat
*' " " invente

P. 368, 1 . c, lig. 7, de Lnssieit
*' " 14, disposita
*' " 15,Florto regio RaisieHsi
" <* l6,deLussieu

lisez
n
u
u
<(

<t

it

It

it

%i

retouf

cdqs
d'Angleterre dans la Caroline du Sud.
tinctorial

Mackeret
Les freres Parrat
inventent

de Jussieu
di8posita3

Horto regio Parisiensi

de Jussieu.

L. A. H. L.

AlSmONCES,
AVIS.

L'ASSEMBLfiE TRIMESTRIELLE
des DIRECTEURS de la Socifixfi n'A-

GRicuLTURE DU Ras-Canada uura lieu anx
Chambres de la Societe, a Montreal, MAE-
DI le DOL'ZIEME jour de Decerabre cou-

tant, k ONZE heures du matin.

Par ordre,

WM. EVANS.
S. S. A. B. (5.

L. A. HUGUET-LATOUJR,
NOTAIRE A MONTREAL,

Agent d^jiffaires aupris du Gouvernement

et ailleurs, etc.

TOUTES lettres doivent lui ^tre adres-

s6es, affiranchies, au No. 16, Hue St. Yin-

cent.

Mo^tsrcal, SO ••t'ohl-e ISiS.
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MELANGE8 REIJGIEIX.
CE journal so puhliele mardi et Ic vfcN-

^REdi ; il est Relij?ieux, rolitiqiic, Com-
niorcial et Litt6ruiro ; il conliout toiijours

It's nouvelles los ])lns ri'ccntvs taut dii Ca-
nada ({lie des jiays ^tmiii^ers. C'cvSt aussi

un journal d'aiiiionces ; k; taux dc celles-

ci est le menie qiie celui dva autres jour-

naux du paya. Ce journal circule dans le

plus grand nombre des pa roisscs du lias-

Canada, il doit done etre reeliorche pour
les an nonces.— Le prix du iournal est de
VLYGT CHELIjYS i^ar mmijc, payables
d'avancc, Ihiis de poste H part.---On s'abon-

ne a

Montreal, chez MM. Fabre cV Cie.

Qnebco, chez M. D. Martineau, Ptre.

Trois-Kivieres, chez Val. ('Lillet, Ecr.

Ste. Anne Lapocatidre chez INI.'F. Pilote,

Ptre., ait college.

Montreal, ler. mars l84-8.

k

AVIS.
LES abonnements sc i'e^oivent pal* la

Poste (lettres affranchies), an bureau De
La iSocifiTfi (rue Notre-Dame), aux bu-
reaux DES MtLANGES ReLIGIEUX, Ct cllCZ

les Agents du Journal. — TJne prompte
rentr^e des deniers est absolument ncces-

saire. Les abonnes sont pri6s dc payer
sans delai.

Montreal, ler. octobre 1848.

RECOMPENSE.
TOUTE personnc qui trouvera, ou four-

nira des indices suffisants pour faire trouver

quelque MINE, de n'importe quelle deno-
mination, dans P6tendue des Seigneuries

de Berthier, Lanoraie, Dautr6, Dusable ou
Maskinonge, et plus particuli«^remcnt qui
pourra indiquer le lieu ou pent se trouver

unecertaine MINE DE PLOMB, qu'a au-
trefois explor6e feu le nomm6 Alexis Tel-
lier, vivant, cultivateur, de la paroisse de
Berthier, recevra du Sonssign6 une re-

compense de CTNQUANTE LIVJIES,
cours actuel de cette Province.

JAMES CUTHBERT.
Manoir de Berthier,

8»eiT*t^brel84€.

A VENDRE,
AUX DUR&AUX DES MELANGES ET CHEZ LE^

PRINCIPAUX LIBRAIRES DE CETTE VILLE,

te

ECCLESIASTIQUE ET CIVIL
DE L'ANNEE 184^.

CE CALENDRIER est un des plus corn-
pi; ts qui se publieht parmi nous. II est de
plus de beaucoup anieliore sous le rap|K)ft
TYPOGRAPHiQUE et SOUS dclui dc la quality
du pnpier.

®c Calehdrier contient ce qui suit

:

Le nom de tons les JSaints et de toute3
les f^tes qui se rencontrent durant I'ann^e

;

Les epoques cccl^siastiques, politiques,
etc., les plus capables d'intercsscr les lec-
teurs canadiens

;

Une liste complete des merabres dU
Clcrge Catholique des Diocdses de Mont-
real et de Quebec

;

La liste et les Termes des Cours de Jus-
tice

;

Une table relative an commencement
de Paurore et a la fin du crepuscule

;

Un tableau de la valeur, etc., des mon-
naies

;

Le commencement des saisons
j

La date des quatre-temps
;

Le comput ecclesiastique
;

Le norabre, la d&te, etc., des 6ch'pses
pour 184-9, calculees avec la plus grande
exactitude

;

La liste des priucipaux merabres du
Gouvcrnement

;

La liste des merabres de la Legislature
Provinciale

;

La liste des merabres du Conseil L6gis-
latif

;

La liste des Exaniinateurs des Institu-

teurs pour Qu6l)ec et Montreal, etc., etc.

La liste complete des Magistrats, des
^.vooats, des Notaircs, des M6dccinsf

etc. etc. etc.

Ce Calendrier se vend a tr^s-bas prix
EN DETAIL ; on fait encore une DIMI-
rNUTION CONSIDERABLE a ceux qui
Tach^tent en GROS.
I U«M%<ar^Rl, V'n noa-embr* 1848.
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L. P. BOIVIN,
Coin des Rues

NOTEE-DAME ET" ST. VINCEj^T,

Vis-d-vis Pancien Palais de Justice,

Montreal.

OFFRE ses plus sinecures remercinients

a ses noipbreuses pratiques pt)ur I'encourago-

tnent liberal qu'il en a reQU, ct pi-ofile de cette occa.

gion pour les informer qu'il a Iransporte son Maga^

sin a Fendroit ci-dessus, ou il espere rencontrer le

raeme encouragement dont on I'a hoiioie jusqu'a pre-

sents

Son Assortiment de Bijouterie consisteen'

Monlres en Or. en Argent, A Patentes et a Gj^t^te}
pour Dames et Messieurs, '%.

Chaines de col en Or pour Dames,
Gardes en Or pour Montres,
Clefs, Cachets, Rubans, Chaines courtes en Or et

Acier pour Montres,
Bagues de toutes especes, Jones de mariage, etc.,

Epinglettes de goiit en graiide variete,

Bracelets en Cheveux et en Or, Peignes en Argent,
Ornements de col pour Dames,
Souvenirs en Ecaille, en Perle, en Email,
Boites a Cartes en Argent, en Nacre el en Ecaille,

Bourses en Sole, avec ornements en Acierj

Ridicules de Dames, en Acier,

Lunettes en Or, Argent, Aciei et Ecaille^

Boites pour do de Fantaisie,

Pendules de diverses especcs,

Coutellerie fine, etc., etc., etc.

— Arssi,

—

Lantcrnes pour passages, Tran^parcnts pour chassis,

Miroirs assortis, Paniers fran^ais de Fantaisie, une
grande variete de Tapisserie, Parfumerie fran^aise et

anglaise, Cannes assorties, Chapelets, Medailles et

Crucifix en argent et en m^lal, et une grande variety

d'objetsdans sa ligne et d'objets de Fantaisie.

Montreal, mars 1848.

SOCIETE D'AGRICULTURE
DU BAS-CANADA.

Igr ES CHAMBRES DE LA SOClfi-

JL^ TE et le BUREAU DU SECRE-
TAIRE sont maintenant onverts

cliez M. George Shepherd, Grenetier de
la Soci6te, No. 25, rue Notre-Dame vis-a-

vis dii Bureau dii Coiiseil de Vill6.

Heures de Bureau.— Depiiis Dix jns-

qii'a Une lieiire ; durant ce temps le Se-
cretaire se tiendra generalement au jBu-

1

reaii.

Montreal, ler. jiiillet 184S.

CONDITIONS DU JOURNAL.
Ce journal parait vers le premier de clm-

qiio mois et coiitient 32 pages de ma-
tieres.

Le prix de la soiiscription c--^ ^-t^- ^niiee

de CINQ CHELINS.
Les frais de postc sent a part.

On ne s'abonne pas pour moins d'nn an.

La souscription doit ^tre payee dans les

SIX premiers mois ; autrement, au lieu de

CINQ. CHELINS, CO sera UN CHELiN de plus

par chaque mois de retard.

Les souscriptions doivcnt etre adressees

au *' Secretaire de la Society d'Agricultu-

re du Bas-Canada."

Toutes cmiimunications, lettres, etc.,des-

tinees au Journal Fran^ais d'Agriculture,

doivent etre adressees (franches de port)^

a I'Editeur du Journal d'Agriculture

(partie fran^aise), Montreal.

AGENTS.
A. ArchambuultjEcr.Varennes.
Hon. F. X. Malhiot...Vercheres.

A. C. Cartier, Ecr....St. Antoine.
A.Vandandai^iTC,EcrBeloeil.

M. Cordellier, Ecr....St. Hilaire.

Paul Bertrand, Ecr...St. Matliias.

C. SiiefFer, Ecr., N.P.Chambly.
Mr. J. B. Bourgue....St. Di^mase.
Dr. Cousigny St. Cesaire.

Dr. De la Bruerc .St. Hyacinthe.
Mr. Cadieux ..St. Simon.
Mr. Gendreau, J. P..St. Pie.

Mr. Blancliet La Presentation.

Dr. Smalhvood.........St.Martin,Is]e Jesus.

Mr. J. T. Brousseau..Qn6bec.
McLaren, Ecr MuiTay Bay,Saguen.
Mr. J. Dwyer St. Paul, Abbctsford.

Robt. Ricliie, Ecr Bytown-
Major Barron La. Chute.
L'editeur du Star Woodstock, II. C.

ATELIERS TYPOGRAPHIQUES
des

MELJIXGES RELIGIEUX,
Coin des Rues Mignonne et St. Denis.

JOSEPH CHAPLEAU,
Tmprimeur.
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