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soutien sans faille.

A Philippe Marlin, qui m'a fait connaître Ramuel et
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L'alchimie m'a toujours fasciné, fasciné et dérouté.
La dfficulté du sujet est effroyable écrivait Pierre I-azlo,
professeur à l'école Polÿechnique. dès les premières lignes
de son excellent liwe « Qu'est-ce que l'alchimie ? >> (l). Et
cette eftoyable difficulté résulte certainement de la grande
confusion qui nimbe le sujet. Confusion au niveau de la
démarche. tant il est difficile de faire la part des choses
entre I'approche métallique et le cheminement d'ordre
spirituel. Confusion au niveau de l'étude concrète, les

charmes de la littérature dite hermétique demeurant bien
souvent hors de la portée du néophÿe. Je me souviens avec
sourire avoir il y a bien longtemps sué sang et eau sur << La
très Sainte Trinosophie » (.2). Et avoir rapidement calé à la
lecture d'une allégorie sympathique, certes, mais dont le
décodage précis m'apparaissait totalement impossible.

hncret. précis. tels sont en efIèt les deux termes
qui m'ont toujours accompagné dans mes recherches sur
l'Art Royal. Et fbrce est de constater que je suis toujours
resté sur rna fainû, à deux exceptions près cependant, queje
voudrais brièvement évoquer en reprenant divers articles
rédigés pour Murmures d'Irem

« J'ai relu récemment << L'Or du millième Matin >>.

d'Armand Barbault (Editions Premières et J'ai Lu), afin de
préparer une interview avec le fils de cet alchimiste sur
lequel Fred Demma (3) avait pu mettre la rnain. Hélas, le
fiston ne poursuit pas les travaux de son père et à décliné
notre proposition !

9



Dommage. mais cela fut pour moi l'occasion de redécouvrir
un gand alchimiste contemporain, au langage et à

l'enthousiasmc communicatcur. On y parlc dc naturc, dc
pctits matins à la campagnc ct dc roséc. On rcntrc avcc
I'auteur dans un labeur infini afin de recueillir au bout de
nombreuses années I'Or Végétal. première étape du Grand
Oeuwe. On suit le savant dans ses démarches auprès des
laboratoires pharmaceutiques alin de tester les propriétés
curatives de son produit. Et on le quitte, avec regret, alors
qu'il rentre dans la seconde étape, celle du mercure
alchimique. Une Alchimie assurément poétique, qui insiste
sur le rôle de la fèmme dans le travail de I'adepte et sur le
caractère profondément astrologique de la démarche du
souffieur. » (4)

La seconde est tout à l'honneur des Editions Ramuel. «...
Je vous recommande fortement « Le Cours d'Alchimie >>,

signé du Docteur Alphonse Jobert. Il s'agit bien sûr d'un
cours, clair et pratique, débarassé de tout le fatras
symbolique habituel à ce genre de littérature Mais il s'agit
aussi d'un quasi roman policier, d'une enquête sur I'identité
réelle du Docteur Jobert. Un personnage mystérieux. ami de
Canseliet, dont la disparition a fait couler beaucoup d'encre.
Ne s'agirait-il pas d'une opération montée pff le
gouvernement de l'époque pour tenter de s'approprier ses

secrets ? Passionnant de bout en bout. » (5)

Et puis... je suis rentré en relation avec Jean-Pascal
Percheron. Une rencontre fortuite, au gré de mes contacts
et de mes recherches dans les milieux ésotériques. Mais
aussi une rencontre inspirée par le souffle puissant des

arcanes.

« ta galerie des alclùrristes d'aujourd'hui i) est un
livre qui reste à écrire. Mais je suis persuadé que Jean-
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Pascal y tiendra une place de choix. Tout d'abord de par
son expertise concrète. ...Je travaillais alors dans les
métaux précieux. A lo différence de bien des alchimistes en
herbe, je connaissais les métaux ; dans l'atelierfamilial, je
dissolvais, je chauffais, je fondais, je soudais, actiüté
normale dans I'artisanat des bijow. J'ai vite eu la
conviction que la réalité transmutatoire était une technique
paniculière de synthèse des qualités de différents métaux,
sous forme de sulfates. (6)...... Des écivassiers publient
des livres sur l'Art Royal, alors qu'ils n'ont jamais trituré
un métal au fourneau... Donnerait-on un liwe à écire sur
la conduite en montagne à quelqu'un qui n'a pas son
permis ? La conséquence évidente de cette expertise est de
nous fournir un travail simple et clair, à la fois pour nous
permettre le décodage des allégories traditionnelles, mais
aussi et surtout pour suiwe et partager la propre recherche
de l'auteur. ... A lire les publications actuelles, j'ai la
sensation que lefatras symbolique dans lequel boignent les
textes et commentaires dissimule l'ignorance. Voilà ce qü
devait être dit !!!

Jean-Pascal a quitté la capitale et vit désormais en
pleine campagne. Il faut dire que ÿu ma passion, mieu.r
vaut être isolé et discret. Une discrétion qui n'est pas

synonyme de silence, comme en atteste le présent ouvrage.
Et je suis persuadé que Jean-Pascal aura encore
énormément de choses à nous dire...

Philippe Marlin

L'OEIL DU SPHINX

Juin 1998.



INTBODUCTION"

Transmutation alchimique: mots magiques qui
abordent immédiatement I'imaginaire, qui évoquent la
richesse, le pouvoir, et même l'immortalité. Aujourd'hui
réalisée en laboratoire avec, il est vrai, des coûts de
production très élevés, tout homme moderne ne peut
éprouver que de l'incrédulité quand un alchimiste avance
qu'elle est réalisée depuis des temps forts anciens. St, à
l'aide de la pile atomique, le radium est transformé
(transmué ?) en plutoniurn, à Saclay, aucun de nos plus
savants érudits de la physique nucléaire n'accorderait un
quelconque crédit aux assertions d'ailleurs invérifiables des

alchimistes.

[.a matière inanimée comme la matiere animée, liwe
depuis des années ses secrets les plus intimes. De
I'invention du microscope qui permit de contempler les

premières cellules animales et végétales, jusqu'au
microscope électronique, la découverte de I'infiniment petit
avance inexorablement. De la cellule à la molécule, du virus
à l'atome, des quarks aux particules, les limites des

composants initiaux reculent sans cesse. Les atomes,
composes de trois éléments constitutifs, sont sécables en
beaucoup de parties.

Si, plus l'homme descend dans les structures
fondamentales de la matiere, de nouvelles questions se

posent, une constante demeure immuable : l'unicité
organisee de ses matériaux primordiaux. Le célèbre
physicien Russe Mendéléev, avec sa table de numérotation
atomique, avait suggéré ce principe, en partant du postulat
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du constituant le plus simple, (l'hydrogène), pour finir avec
les métaux radioactifs (radiurn, uraniurn, etc.). Mais la
structure protons neutrons électrons est identique pour tous
les atomes.

L'alchimist€, pü le travail de matériaux appropriés et
dans des conditions adéquates, va provoquer une
dissociation des éléments de la structure et s'employer à
recréer, sur un support nouveau, une nouvelle matière. Il
est évident que cette phrase suscitera chez certains un
sourire incrédule, pour le moins. Pourtant, au cours de
l'histoire, biens des témoins dignes de bonne foi et ne se

laissant pas abuser par d'habiles manipulateurs ont attesté
de la réalité transmutatoire. Les exenples abondent. Il
suffit, et cela malgré le secret qui entourait les
« disparitions >> d'hommes jugés dangereux pour la sécurité
de l'état, de voir le nombre d'alchimistes emprisonnés, pour
se rendre compte de la réalité de réussites philosophales.
L'or et I'argent représentaient il y a encore peu la priissance
et la stabilité des Etats, et une fabrication de métal précieux
synthétique aurait menacé l'équilibre financier des pays. Il
n'en n'est plus de même à I'heure actuelle, où ces métaux
ne représentent plus la masse monétaire en circulation et
n'ont de ce fait qu'une valeur symbolique

L'alchimie est reniée par les tenants de la science
officielle; une des raisons provient de I'opacité de sa

littérature. Les documents hermétiques ont tôt fait de lasser
tout lecteur. Les écrivains hermétistes, de Hermès
Trimégiste à Fulcanelli, ont toujours respecté, pour des
mesures de prudence évidentes, un critère absolu, le secret
du Livre. Le cryptage, l'allégorie, sont avec bien d'autres
méthodes les moyens utilisés pour tisser un voile
indéchirable entre le signifiant et le signifié, dans le but
d'éloigner l'avide ou I'ignorant. Si I'alchimie représente la
phase concrète de l'élaboration, le postulant ne doit y voir
que la concrétisation de sa philosophie, et la justesse de son
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savoir. Le but principal reste la révélatioru finalité de tout
itinéraire initiatique sincère. Le chercheur d'Hermès
considère que la vie sur Terre est présente dans la matière
inanimée, et en fait la démonstration avec la transmutation
métallique. Pour lui, la structure des éléments est calquée
dans l'infiniment petit sur l'infiniment grand, et par sa
connaissance intime de la matiàe, il accède à une autre
réüté. Il faut reconnaître que cette théorie alchimique
pluri-centenaire, présente avec la structure du système
stellaire des relations troublantes...

Une autre raison tient à ce que les implications de la
recherche philosophale représentent deux finalités vieilles
comme les sociétés humaines, impossibles à atteindre: La
vie éternelle et la richesse. Ces aspirations de tout être
humain ne sont d'ailleurs pas propres à I'alchimie. L'élixir
de longue vie, I'eau de Jouvence, le cinabre des Tao'stes
chinois figurent eux aussi des quêtes de l'impossible.

Ce liwe s'est fixé plusieurs objectifs. Il est bon de
rappeler et de démystifier la sagesse d'une quête oubliée,
seule recherche spirituelle ayant apporté au monde
scientifique des connaissances matérielles conséquéntes. La
philosophie hermétique est aussi I'unique recherche
spirituelle qui ne se contente pas d'un but métaphysique,
mais qui justifie la vérité sur un support palpable. Depuis
l'essor de la recherche scientifique, I'alchimie a perdu son

audience, alors qu'elle était la mère depuis des siècles de la
recherche expérimentale. Il est wai que bien des faits et des

pseudo initiés ne plaident pas en sa faveur. Mais faut-il pour
autant reléguer aux oubliettes un savoir immémorial,
international, car la démarche de l'association spirituelle et
de la recherche scientifique avant la lettre ne colrespondent
plus aux critères du vingtième siècle ?

La philosophie hermétique est considérée par
beaucoup comme une chimère, vobe du charlatanisme.
Pour d'autres, elle apparaît à l'étude comme une dérive des
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recherches empiriques menées par les anciens, enfin par ses

thuriferaires comme une quintessence divine. Un fait est
sûr : depuis des siècles, elle n'en finit pas de déchaîner bien
des passions humaines. Auréolée d'un halo de mlatère, de
manipulations fallacieuses, la vieille sapience a de tout
temps excité les imaginations. Il ne s'est pas trouvé
d'époque, en Orient corlme en Occident, où des auteurs
n'aient écrit sur la philosophie. Bien souvent, l'attrait pour
les lecteurs n'était pas I'accès à une ancienne école de
sagesse, mais le coté rentable du travail transmutatoire.
Seulement, l'extrême difficulté de la lecture des liwes
alchimiques avait tôt fait de décourager les curieux et les
avides empressés.

la lecture, l'étude des liwes traitant d'alchimie n'est
pas aisee pour I'amateur. [-a symbolique hermétique, le
mélange volontaire de nombreux vocables, enfiru la
dissimulation dans un << argot » (1) incompréhensible a pour
effet de décourager les plus opiniâtres. C'est d'ailleurs pour
cette raison que des chercheurs, sérieux dâns leurs
domaines, considèrent l'alchimie comme une quête
insensée, exuberante, poursuivie par' des rêveurs, des

illuminés ou des escrocs. Les écrits, certains traduits
plusieurs fois, par exemple du perse en arabe ancierl ensuite
en arabe moderne, enfin en langue européenne, ne
traduisent plus la pensée de leurs auteurs. Et il faut en plus
souligner les problèmes de sémantique, multiples selon les

racines culturelles et religieuses.

En cette fin de vingtième siècle, il est devenu
extrêmement difficile pour un curieux des sciences
chymiques d'avoir accès au savoir. Hormis les raisons
évoquées plus haut, il en existe de nombreuses autres. La
première vient du fait que très peu de librairies tiennent à la
disposition du public une littérature hermétique de qualité.
Les ouvrages proposés à la vente sont des produits
commerciaux, s'adressant au plus grand spectre d'acheteurs
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potentiels. Dans ce genre de publication, l'auteur de
commande réalise une synthèse rapide des quelques
connaissances superficielles qu'il a put glaner; son texte
devant ratisser lu.g", la tendance à la simplification devient
obligatoire. De plus, la diffirsion d'ouwages traitant des
sciences occultes, de la magie, des extraterrestres, du
triangle des Bermudes et autres mysteres est bien plus
rentable. Mais le client fait l'article ... Il est wai que le
profit commercial à diffuser une littérature alchimique de
qualité est minime, du fait du petit nombre de lecteurs
potentiels.

De tout temps, les alchimistes ont tenu secret la
composition de la pierre philosophale. A ma conneisstnce,
ce secret n'a jamais été divulgué jusqu'à aujourd'hui.
Au moyen-âge, un rebouteux corrme un alchimiste pouvait
facilement être accusé de sorcellerie. Tout le monde connaît
le sort « purificateur » réservé aux accusés d'hérésie par la
hiérarchie ecclésiastique... Les alchimistes prévenaient leurs
confrères des dangers de la divulgation du savoir. Albert le
Grand citait dans son traité « De Alchima »> : n §i tu as le
malheur de t'introduire auprès des pinces et des rois, ils
ne cesseront de te demander : « Eh bien Maître, cornment
va l'Oeuwe ? Quand vetrons nous enfin quelque chose de
bon ? » Et dans leur impatience, ils t'appelleront Jilou ou
vauien et te causeront toutes sortes de désagréments. Et si
tu n'arrives pas à bonne fin, tu ressentiras tout l'effet de
leur colère. Si tu réussis, au contraire, ils te garderont chez
eux dans la captiüté peryétuelle dans l'intention de te
faire travailler à leur pro/it ».

Pendant la Renaissance et après, l'alchimie a souvent
excité la convoitise des puissants. La pierre philosophale,
rédüte à son aspect lucratit suscite depuis toujours des

avidités mercantiles. La possibilité de fabriquer à peu de
frais .de grandes quantités de métaux précieux, en
l'occurrence or et argent, aurait résolu bien des soucis
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financiers pour les états (2). Au vingtième siècle, les
services secrets américains auraient recherché, en vain
heureusement, le Maître Fulcanelli (3).

Les Maîtres ont toujours dissimulé le sens de leur
enseignement grâce au symbole; une mesure de prudence
évidente... Néanmoins, depuis le début'du siècle, les écrits
hermétiques sont plus accessibles qu'autrefois. Par
accessible, il faut comprendre qu'au üeu de passer une vie à
tenter de déchifter les arcanes du grand Oeuwe, vingt ans
de patience et de volonté seront nécessaires. C'est peut-
être, de la part des Maîtres, une volonté d'ouwir la sapience
à de nouveaux posfulants.

Àuparavant, un éventail de métiers pouvait preparer
au labeur philosophique. L'orfèvrerie, la verrerie, la
pharmacie, l'émaillerie, et bien d'autres amenaient les
meilleurs, ceux qui voulaient dépasser leur art, vers une
réflexion initiatique. Les sociétés de compagnonnage, la
franc-maçonnerie, les fraternités ouwières servaient de
terreau, preparaient à I'initiation, qu'elle soit hermétique ou
autre. Les hommes prenaient aussi plus le temps de
regarder autour d'eux, de réfléchir, de chercher à

comprendre. Ils vivaient en harmonie avec les cycles
naturels, plus proches de leur environnement écologique. A
notre époque, tout est fabriqué en série, standardisé,
industrialisé. Un pharmacien ne conçoit plus ses remèdes,
avec de savants dosages. Les émailleurs ont pratiquement
tous disparu. Il en va de même pour la plupart des métiers
de I'artisanat. Le verre sort des usines robotisées. Aucun
artiste peintre, à quelques r.res exceptions près, ne fabrique
encore ses couleurs. Les conditions et les structures qui
incitaient des hommes, à aller plus haut que leurs
préoccupations immédiates n'existent plus.

itctuellement, la publication de littérature sérieuse sur
la pensée hermétique est pratiquement inexistante, mis à
part dans quelques groupes restreints. L'alchimie intéresse
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peu de monde. On trouve bien quelques opuscules
évoquant I'alchimie sous forme abstraite, mais peu de liwes
traitent du travail au foyer. Cette carence a motivé la
présente publication. Ce livre s'adresse à tous les curieux,
et tout a été fait pour qu'il soit accessible à tous. Il est
certain que les hermétistes chevronnés trouveront ces
publications par trop vulgarisées; à coté des grands
classiques de la littérature, la clarté voulue pour cet ouwage
porrra paraître simpliste. Choisissant de s'adresser at»(
lecteurs qui n'ont jamais approché la pensée hermétique, il
fallait des exemples simples. Des chapitres comme
l'historique ou les chymies n'intéresseront pas les
alchimistes avertis.

L'auteur a donc opté pour une meilleure lisibilité, et
choisi de « décortiquer » toutes les étapes du grand Oeuvre.
L'objectif principal de cette édition reste de former le
lecteur aux réalisations concrètes. Le 20e siècle est un
tournant pour la civilisation humaine, et I'attitude des
principaux dirigeants économiques et politiques de la
planète, cette conduite irresponsable commence à largement
hypothéquer I'avenir de cette civilisation. Car tout homme
« éveillé >> ne peut que ressentir cruellement les dégâts
irrémédiables qui sont fait à notre Terre, et par là même
attenter au destin de la race humaine. Si, pendant des
milliers d'années, les adeptes d'Hermès ont respecté le
serment du secret, il n'en va plus de même aujourd'hui.
Comme Monsieur Roger Guasco, un des derniers grands
alchimistes français, dont les parutions en 1979 et 1981
partaient du même constat. Nous n'avons pas de planète de
rechange.

Cet ouvrage est divisé en plusieurs parties. La
première décrit la philosophie hermétique. La seconde
évoque un panel de grands Maîtres, ainsi que le décryptage
symbolique de quelques légendes et textes classiques. [a
troisième constitue le dictionnaire hermétique. Il permet au
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curieux de déchiffrer les liwes classiques et de comprendre
le travail au fourneau. Enfin, la dernière donne les bases de
la technique operatoire et les composants du grand Oeuvre,
la façon de les travailler pour arriver au but ultime.



[ÀS OBIGINE§"

Dater exactement l'âge de la philosophie et de la
première transmutation est impossible, et n'apporterait pas

grand-chose à la quête. Des forgerons ont mélangé
diftrents métaux pour obtenir des alliages, à I'aube des
premiàes civilisations (le bronze). On peut admettre que
des hommes ont tenté d'imiter les métaux précieux, ou d'en
augmenter le volume. Mais cette démarche est bien
lointaine de la philosophie hermétique.

ll est probable que la première civilisation humaine ait
engendré la pratique philosophale. Une civilisation peut être
définie comme une organisation collective hiérarchisée. Des
fonctionnaires structurent et veillent au bon déroulement de
l'application des lois. L'augmentation des populations
citadines entraînant celle des échanges commerciaux,
I'apparition de la monnaie en remplacement du troc devient
inéluctable. De tout temps, une monnaie doit être fabriquée
à base de matériaux rares et inimitables. L'or et l'argent,
mais aussi le cuiwe et le bronze selon les pays, possèdent
ces critères. S'il est évident que I'apparition de la monnaie
correspond à celle des premiers imitateurs et faussaires, les
premiers alchimistes rrc figurent pa.s parmi ces

« catégories >» de population.

La grande conséquence de l'organisation des
premières collectivités humaines est, outre l'activité de
fonctionnement étatique, la naissance d'études visant à

acquérir des connaissances. Mathématiques, astronomie,
ecriture, etc.. La liste serait longue.

L'important pour un curieux du « gay savoir » est de
s'inprégner des conditions mentales des écrivains anciens.
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Dans les documents alchimiques, la réference au divin, donc
au sacré, est constante. [,a religion encadrait, jusqu'au
siècle dernier, tout ou partie de la vie des hommes. Dans
l'antiquité, I'omniprésence du sacré occupait une place
prépondérante dans la vie publique comme dans la vie
privée. Tous les mystères de la création, toutes les
incompréhensions des phénomènes naturels étaient l'Oeuwe
de Dieu.

Notre époque a expliqué la plupart des
incompréhensions et heureusement démystifié les
superstitions qui en découlaient. Mais soyons indulgents
pour nos ancêtres; la vie pouvait souvent leur paraître
injuste. Le mythe du paradis après la mort, entretenu par
toutes les religions, permettait de donner un espoir sans
grand risque, d'ailleurs. L'existence n'avait pas
l'importance qu'elle a maintenant. Au vu de la mortalité
infantile et de I'espérance de vie, des ravages causés par les
épidémies et les guerres, il est évident que le psychisme des
hommes du passé était bien diftrent du notre. La peur de la
mort, frayeur salutaire qui produit I'instinct de
conservatioru permettait aux religieux d'inspirer la crainte.
La religion offrait une espérance pour la grande majorité
des populations.

Si les religieux entretenaient I'attente d'trn monde
meilleur, ils s'arrogeaient une place de choix dans la
hierarchie sociale. Les craintes qu'ils inspiraient amenaient à
une relative obéissance civile. La deuxième force de la
religion est qu'elle accaparait tout savoir, toute
connaissance initiatique. Les écoles, lieux clés
d'apprentissage de la culture, étaient dirigés pff des
religieux. La religion donnait une assise temporelle aux
régimes héréditaires et ces régimes accordaient en
contrepartie une assise matérielle au spirituel. Il faut dire
que la peur de la mort, levier principal de toutes les
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religions, permettait de diriger efficacement des populations
probablement peu obéissantes.

Si les connaissances métaphysiques demeuraient le
pré carré jalousement gardé des religieux, les sciences
exactes se développèrent très vite, independamment du
contrôle des prêtres. L'astronomie, la géométrie,
l'hydrologie, etc... L'architecture connut un essor
spectaculaire et nombre de ruines témoignent encore de la
grandeur des sociétés du passé.

Dans les sciences vivantes, seules la logique, la
déduction, permettaient atrx savants de progresser. Ces
chercheurs ne connaissaient pas le microscope, pæ même la
loupe. Un sens aigu de l'observation favorisait la perception
des conséquences, mais le manque de connaissances
fondamentales gênait considérablement la compréhension
des causes. Des expérimentations empiriques ont certes,
amené à des découvertes, en médecine, en pharmacie. Mais
il faudra attendre des siècles avant la systématisation de
l'étude des faits, reproductibles par plusieurs
expérimentateurs.

Un proverbe alchimique proclame : << Ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas >». Le premier savant à
faire la relation entre le s§ème planétaire et la structure
atomique de la matière s'est servi de son hlslligence, c'est
sûr, mais aussi et surtout de son intuition. Les Grecs avaient
donné une définition de I'atome : « qü n'est pas sécable ».

Ces deux définitions donnent à réfléchir quant à la
puissance de la réflexion.

La pratique hermétique est née en Orient, et
probablement en Eglpte ou en Irak (4). Un chercheur a
réalisé la synthèse entre son savoir religieux et ses

connaissances acquises grâce à I'observation de son
environnement, et de la nature. Quelle intuition a poussé ce

penseur à se demander pourquoi, la vie étant visible dans le
règne animal et végétal, ne serait-élle pas présente, même
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sous une forme invisible, dans Ie règne minéral ? Cette
déduction logique, bien qu'abstraite, lui fut probablement
insufflée grâce à la croyance de la vie après la mort, encore
bien plus obscure. Les écrits hermétiques des Sumériens ou
des Mésopotamiens ne sont pas parvenus jusqu'à nous, sauf
quelques légendes.

L'alchimie s'est ensuite répandue dans tout le bassin
méditerranéen. En Eglpte, en Syrie, en Palestine, en Irak,
les adeptes furent nombreux. En essainrant, ces civilisateurs
exportèrent la connaissance en Inde, en Birmanie et même
en Chine (bien que pour ce dernier pays, il semble que
l'alchimie se soit développée independamment du courant
moyen-oriental. Le plus ancien traité alchimique connu est
dû à Wei-Po-Yang, qui aurait écrit vers I'an 250 de notre
ère. Mais la pratique alchimique est mentionnée pour la
première fois dans des textes datant du II' siecle avant J.-
C. ; elle est sûrement plus ancienne). Les Grecs, les Perses,
les Romains âussi profitèrent de I'immense savoir de la
civilisation aràbe. De nombreux récits, contes, légendes
alchimi{res de cette epoque sont parvenus jusqu'à nous.
Apparemment, la recherche operatoire était courante à cette
p&iode. Les peuples occidentaux, par le biais du
Christianisme et du Juda'lsme (diasporas installées en
Espagne et en Italie), eurent connaissance de la philosophie
hermétique (5).
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Des relations amicales et même fraternelles, au
XIII'siècle et pendant les suivants, ont tissé des liens
étroits entre les maçons et les disciples d'Hermès. Au
moyen âge, les associations maçonnes donnèrent asile
aux philosophes, aux alchimistes, qui étaient nombreux
et se déplaçaient souvent. Les hermétistes n'étaient
d'ailleurs pas étrangers aux professions des francs-
meistiers. Ils apportaient Ia science et le langage. Lè
clergé, qui dirigeait la construction des églises, avait
recours à eux quand ils n'étaient pas eqx-mêmes
philosophes. L'influence spirituelb dé. h pffbsophie
hermétique sur le rituel maçonnique est énorrne. Pgt
associations regroupant les adeptes des deux filiatiôns
virent le jour au XV'et XVI'siècle. Citons I'académie
platonicienne, crée en 1460 à Florence, la compagnie
de la Truelle, composée de savants et d'artistes, qui
était déjà issue de la maçonnerie opérative.

En France, la communauté des mages, structure
secrète constituée par Cornélius Agrippa, regroupait
les Maîtres de I'alchimie. En ces temps où la
confrontation de la pensée était en plein essor, on
devine aisément que tous ces groupes interpénétraient
leur influence et les associations maçonnes y puisèrent
le meilleur ferment. Il est probable qu'à I'heure
actuelle, de petits groupes demeurent encore au sein

des ordres maçons. De même chez les rose-croix.
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Mais les croisades bouleversèrent l'équilibre mental
des royaumes occidentaux. Les chevaliers Francs paftis
déliwer le tombeau du Christ, le saint Sépulcre, furent
transformés au contact de la raffinée societé arabe. Si les
turcs Seldjoukides avaient envahi la Palestine et provoqué
par leurs exactions envers les pèlerins la première croisade,
les arabes Fatimides qui peuplaient l'actuelle Israël
possédaient un art de viwe qui ébahit les rustres guerriers
de l'Occident. Les chevaliers croisés, animés d'une
« barbarie virile >>, s'habituèrent vite à la finesse des
couhrmes arabes. Pour donner une idée de I'apport des
croisades à I'Occident, rappelons quelques mots: le
matelas, (matrah), le sofq (souffa), la tuüpe, (tûlbend), le
divan, (diwan) le satiru (zaituni). Le vocabulaire franc s'est
enrichi à cette époque de mots nouveau( par centaines.
Mais aussi d'un autre mode de vie (6).

Pendant cette migration bi-séculaire, toutes sortes de
populations quittaient les pays de I'Europe, attirées par
l'Orient. Des gueux aux nobles, des illettrés aux érudits, des

commerçants arD( savants. D'autre part, les grands ordres
de chevalerie avaient envoyé en terre sainte beaucoup de
membres intelligents et des plus cultivés. Ce chapitre n'a
pas pour objet de réactiver une polémique quant à
I'initiation des Templiers en Orient, mais il est sûr que des
hommes de cette qualité ont ramené de Palestine autre
chose que le goût du luxe oriental. Des laibs, de même,
ramenèrent sûrement vers I'Europe la tradition hermétique.
N'oublions surtout pas les puissantes villes de Gènes et de
Venise.

De grands alchimistes comme De Montluisant ont
décrit les cathédrales gothiques conrme étant des temples de
I'hermétisme, ramenés d'Orient pendant les croisades.
Toutes les sculptures et vitraux de ces cathédrales
possèdent un symbolisme très énigmatique, très en vogue
pendant ces siècles où l'appétit de constructions à dépassé,



en rapport avec les techniques, ce que les constructeurs
actuels bâtissent.

Une polémique est donc née, quant à l'origine de l'art
gothique. Selon quelques écrivains hermétistes, I'art
gothique serait un art révélé lors des croisades. La cabale
phonétique fournit de bien curieux rapprochements entre le
style gothique et la symbolique hermétique. L'épopée des

croisades corrcide avec I'avènement d'une véritable
« révolution » dans l'architecture. Pendant la période
gothique, on ne trouverait pas, comme pour l'art romaq de
style pré-gothique. Ce serait une véritable imrption dans les

techniques de construction des üeux de culte. Et le
symbolisme alchimique, ramené d'Orient, est gravé sur tous
les monuments gothiques. La deuxième hypothèse, étayée
sur des faits historiques, mais qui a le défaut d'être moins
romanesque, part du principe que le style gothique est la
continuation du style roman. L'historien Friedegode, qui
écrivait en 950, cite déjà à cette epoque le mot gothique

pour qualifier le style ronuur A partir du vle et du vIIe
siècles, ce sont les confréries monastiques qü bâtissent les

églises et les couvents. Les architectes sont alors des clercs,
formés chez les Goths et les Burgondes, où s'était conservé
l'art de construire. L'apparition du style gothique provient
de l'évolution du style roman, auquel il apporte la solution
au problème technique de la pesée de la voûte. Il n'y a pas

d'opposition entre le style rorum et le style gothique, mais
plutôt évolution. La propagation de I'art roman fut surtout
I'Oeuwe des Bénédictins. Mais ils furent aussi à I'origine du
style gothique, comme en témoignent les églises de
transition (Eglise de Morienval, Saint-Martin des champs,
Saint-Denis). L'art rorum n'est d'ailleurs pas exempt de
sculptures hermétiques. Les échanges culturels avec les

califats d'Espagne, principalement de Cordoue et de
Tolède, ont permis non seulement aux peuples de France

d'acquérir les connaissances médicales et mathématiques



des arabes et des juifs, mais ont aussi irnporté l'alchimie
vers I'hexagone.

L'étynrclogie du mot gothique est strprenante. Les
Goths, peuple germanique, n'ont aucune relation avec le
gothique. En utilisant la cabale phonétique, chère à tous les
disciples d'Hermès, on trouve ar-goth, ar-gos. La Nef
(partie inportante des cathédrales), Argos est le vaisseau
des argonautes, récit d'un voyage initiatique à la recherche
de la toison d'or. L'argot, langage incompréhensible des
non initiés, est un langage caché, hermétique.

Beaucoup d'ouwages, p6 toujours bien exacts
d'ailleurs, ont été ecrits sur les cathédrales, les Templiers et
leurs mystères. Mais très peu évoquent le message
chymique laissé par les tailleurs de pierre, guidés dans leur
ouwage par des initiés revenus d'Orient. L'appellation d'art
ogival ne s'est réellement jamais implantée dans le
vocabulaire. Les bâtisseurs tenaient plus au terme gothique,
en cela qu'il offre des interprétations mystiques.

Durant le moyen-âge, une foule d'archimistes, de
spagyristes et bien évidemment d'alchimistes travaillèrent à
tenter de percer les secrets de la nature. Cette époque fut
d'une fecondité géniale dans bien des domaines. Mais le
manque de litterature a occulté de façon durable la richesse
de cette epoque.

La Renaissance doit à Gutemberg au moins son essor,
si ce n'est son existence. I-a découverte de l'imprimerie
permettait au livre de sortir des couvents et des monastères.
C'est d'ailleurs pendant la Renaissance que f index
pontifical renforça ses interdits, avec les tristement célèbres
« bulles ». François 1*, dont la sottise est comparable à la
taille, promulgua des édits de censure. I-a diffirsion des
livres gênait les pouvoirs en place Malgré ces
contraintes, des auteurs nous ont laissé un nombre
important de volumes hermétiques, malheureusement forts
rares (7).



TIEEMETISME ET RO§E{ROD("

Àu XVI" siecle, deux ecoles d'alchimie influencent les
divers mouvements initiatiques occidentaux. L'hermétisme, qui
est proprement une alchimie speculative et spirituelle, et le
courant opératoire, plus historique et plus finaliste. La quête
speculative aboutit à la formation du courant rosicrucien.
Ceux-ci ne se satisfaisaient plus du vieux langage hermétique,
par trop obscur, et exposèrent la doctrine en un système ecrit et
rationnel. Les ouvrages de Jean-Valentin Andrae, De Michel
Maier, de Jacob Boehme, de Robert Fludd eurent un succès
énorme. Des sociétés rosicruciennes virent le jour dans toute
I'Europe et adoptèrent la doctrine de ces auteurs. Ces livres
sont une synthèse de l'alchimie mystique, de la cabale et des
traditions platoniciennes et hébraîQues. Le mouvement eut une
immense influence et imprégna profondément la franc-
maçonnerie. A tel point que des personnages célèbres furent en
même temps francs-maçons et rosicruciens. L'alchimie était
alors très en vogue dans les milieux scientifiques et des savants
comme Robert Moray, chimiste et mathématicien ou Robert
Boyle, père de la physique expérimentale, en même temps
qu'alchimiste et créateur de I'invisible collège, marquent la
synthèse toujours difficile entre Ia métaphysique et le
rationâlisme naissant.

Mais c'est aussi le début du déclin de l'alchimie
opératoire. Des savants comme Isaac Newton, devant l'echec
philosophal, renient Ia philosophie hermétique et traitent
l'alchimie de quête insensee. L'attirance de ces savants
imprégnés de la mystique occidentale, mais eduqués dans un
rationalisme naissant, (depuis Descartes) trouva devant
I'insuccès philosophal matière à sabrer la philosophie
hermétique. La littérature à vocation commerciale, mélangeant
pêle-mêle I'archimie, la sparyrie et I'alchimie finit de
deconsidérer la philosophie hermétique.
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ilu dix-septième et dix-huitième siècles, les cours
d'Europe s'entichent des mystères philosophiques et autres.
L'oisiveté des puissants de ce monde privilégié les conduit à
s'intéresser, plutôt par snobisme, aux domaines des
manipulations végétales, minérales et métalliques (Le
souvenir des messes noires, pendant le règne de Louis le
quinzième reste symptomatique de la décadence).
Beaucoup de découweurs dans les domaines chymiques
sont des alchimistes. Cela favorise, hélas, f illusion que les
arcanes du grand Oeuvre sont accessibles à beaucoup de
gens. Une littérature importante en volume, à défaut de
qualité, paraît dans toute I'Europe. Pour beaucoup
d'écrivains, la publication d'ouwages permet un
financement de leurs travaux, même si le contenu mélange,
dans un fatras symbolique, des recettes d'archimie et
quelques astuces opératoires propres aux deux activités
métalliques. Cette méthode, au demeurant fort discutable,
créa un effet pervers. C'est malheureusement à cette
epoque que I'alchimie a acquis sa mauvaise réputation.
Beaucoup de soi-disant initiés des arcanes du grand Oeuwe
se font renulrquer des puissants. C'est, hélas, et rnalgré
I'excellent travail de nombreux adeptes, une période trouble
pour l'alchimie. Des pseudo hermétistes, gonflés de
vantardise, repandent les rumeurs les plus éhontées sur la
pratique philosophale. Faussaires, charlatans et escrocs de
tout poil se joignent au concert. Ces gens, que l'échec de la
rumoeuwe opératoire a aigris, vils personnages motivés
uniquement par l'attrait de rapides gains substantiels,
calomnièrent la vieille sapience.

Cela provoqua un discrédit pour tout étudiant, mais
en fin de compte cette opprobre jetée à la face des
amoureux du gay savoir causa un retour à la tranquillité du
liwe et à la quiétude discrète du laboratoire. Les vrais
philosophes retrouvèrent, au sein de petits cercles restreints
et silencietx, la distance prudente vis-à-vis du monde



extérieur que l'alchimiste se doit de garder. Pourtant, des
écrits majeurs datent de cette époque. En France, en
Allemagne, en Italie, en Espagne et même en Pologne, les
maîtres ont laissé une formidable littérature initiatique. Mais
le symbolisme de leurs écrits est si déroutant que les
curieux de toutes natures ont préferé dénigrer notre vieille
sapience.

Le dix-neuvième siècle a vu éclore une foule de
pratiques irrationnelles. De Camille Flammarion à Alan
Kardec, chantre du spiritisme, il était devenu de bon ton
dans les intérieurs bourgeois de faire tourner des guéridons
pour converser avec les âmes des disparus ...

La chute d'audience de la religion catholique a

favorisé dans notre vingtième siècle l'émergence de sectes,
de marchands de « sagesse » orientale, de << vendeurs » de
méditation transcendantale et autres méthodes de lavage de
cerveau. Saupoudrons le tout avec des mystères rentables
sur les extraterrestres, I'Atlantide, le triangle des Bermudes
et quelques énigmes archéologiques et l'on aura fini de
brosser le tableau (8).

La pratique philosophale demande des vertus
humaines que possèdent peu de gens. Elle a laissé aux
postulants à I'adeptat un exemple flagrant, le dernier grand
Maître, Fulcanelli. Ses livres, le mystère des cathédrales et
les demeures philosophales, restent les ouvrages majeurs de
notre époque. Ils sont pour les étudiants un fabuleux
gisement de culture et de réflexions alchimiques. Son
disciple et ami Eugène Canseliet a lui aussi publié des

ouwages fondamentaux sur le mode opératoire.
Malheureusement, ces publications, rééditées en petit
nombre et trop peu fréquemment, sont difficiles à trouver.
Ces liwes, par leur clarté, démystifient la pensée hermétique
et permettent au chercheur sincère de comprendre la
sapience. C'est d'ailleurs le cas des quelques autres

publications alchimiques du 2oe siècle.
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La philosophie va de pair avec l'émergence des
civilisations. Des sociétés humaines naissent comme les
religions, elles disparaissent de même. Il s'est toujours
trouvé, depuis le début des sociétés organisées, une lipée
d'Adeptes, de l'Eglpte à nos jours, pour maintenir une
chaîne ininterrompue de la tradition. La philosophie
hermétique perdure depüs l'aube de I'humanité et ses écrits
innombrables (plus de 100.000 manuscrits alchimiques
dorment dans les bibliothèques, rien qu'en France)
attestent, s'il est encore besoin de le démontrer, de la réalité
de la pérenne science du gay savoir et de son corollaire
rnatériel, la transmutation.



tflPÀBCOU&S
ATCHUIIQUE"

Dans la tradition occidentale, l'alchimie occupe une
place à part. Philos, en Grec, signifie ami" et Sophiu, sagesse.

Hermès est identifié au Mercure romaiq et au Thot Eg5ptien.
Par Hermès, on comprend hermétique. Les synonymes sont :

caché, tu, étanche, fermé. t a philosophie hermétique est donc
l'étude de la sagesse cachée. Cachée car elle ne s'adresse pas

à tous les hurnains. L'adepte va dissimuler son savoir au
profane par le biais du symbolisme sculpté, écrit ou peint.

La pensée hermétique echappe aux contraintes des
stnrctures « initiatiques r>. L'amateur peut chercher en vain
un groupe, une confrérie, ou une structure quelconque. Il ne
rencontre jamais une secte organisée, hiérarchisée comme
I'ont été et le sont encore des groupes rattachés à ce qu'il
convient d'appeler la tradition initiatique occidentale.
L'alchimiste travaille seul. Il peut être en relation avec
d'autres chercheurs, rnais jamais cette relation ne prendra ture
allure sectaire. Toute apparition d'un sroupe hiérarchisé.
ggi se prévaudrait d'initiation hermétioue serait une
impostune. La seule véritable relation que l'alchimiste
connaît, c'est avec lui-même. Si, au contraire de I'auteur, un
amateur très chancerD( rencontre un Maître, celui-ci lui
donnera des avis, des suggestions, I'incitera à poursüwe.
Mais ne pensez pas qu'il dévoilera les arcanes du grand
Oeuvre, même à l'étudiant sincère. L'effort, l'humilité et
I'opiniâtreté permettent seuls d'atteindre le but ultime

L'alchimiste est un individu dont le seul moule est le
creuset servant à la preparation des métaux. Si des liwes



L'alchimiste est un individu dont le seul moule est le
creuset servant à la préparation des métaux. Si des Ïvres
hermétiques sont à la disposition du curieux qui va fouiner
quelque peu, leur compréhension n'est pas donnée à tout le
monde. La sélection des meilleurs conrmence avec le temps;
I'insistance, I'humilité, ces vertus obligatoires, trient les
postulants à l'adeptat. La plupart du temps, les personnes qui
se targuent pompeusement de connaître les arcanes du grand
Oeuvre sont aisément identifiables. Des explications fumeuses
dans un langage vague, ponctué de réflexions du genre: « il
faut être initié », << I'alchimie demande beaucoup d'efforts »
etc. Toujours prêts à briller en société, alors que la waie
lumière est intérieure. Le meilleur moyen pour démasquer ses
vantards consiste à poser une question simple, mais précise :

le degré de fusion du cuiwe ou du soufre, ou la diffirence
entre la voie sèche et la voie humide, par exemple. Cela suffit
à démontrer I'imposture quant aux « connaissances >> du
hâbleur (9).

§ocialement, I'alchimie ne connaît pas de clivage.
Nicolas Flamel était imprimeur, Vincent de Paul
ecclésiastique, Charles Perrault écrivain, Isaac Newton
mathématicien. Nous citons là des personnages célèbres par
d'autres activités. Mais la foule d'adeptes qui ont préferé
garder I'anonymat englobe toutes les classes de la société.
Certaines professions preparaient à la connaissance. Les
métiers manuels, maintenant tant décriés, amenaient les

meilleurs, ceux qui poussent leur art vers le parfait, qui
considèrent que la main est la continuation du cerveau,
façonnaient leur conscience vers une initiation. Les siecles
précédents, la science n'était pas I'apanage de chercheurs
salariés, donc obéissants, et des hommes non diplômés
pouvaient à leur guise se passionner pour un sujet particulier,
sans pour autant passer pour ridicules.

Quel est le but de I'alchimiste ? Beaucoup ont été tæté
de « faiseurs d'or »>. Comme si le but ultime de la sapience
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consistait juste en un appétit de jouissance matérielle ! Le
meilleur moyen pour un alchimiste d'assurer sa sécurité vis à
vis de l'église et de l'état restait le silence. La rumeur selon
laquelle des chymistes fabriquaient des métaux précieux a
déformé [a réalité. Si I'hermétiste va évidemment tirer un
agrément matériel de la transmutatiorq le but ultime reste la
révélation, « le Don de Dieu ». Un alchimiste pouvait
chercher la chrysopée une vie durant. Au bout de plusieurs
années d'efforts, le pratiquant voyait enfin se lever le voile
qui recouwe la conscience de l'Oeuwe. Si tout cela est
motivé uniquement par l'appât du gaia mieux vaut pratiquer
une activité professionnelle commune.

Contrairement à beaucoup d'initiations, la philosophie
alchimique possède ses représentantes feminines. Il est

amusant de constater dans les cuisines, hormis le fait que la
gastronomie soit un mélange de diftrents ingrédients afin
d'obtenir un goût, un nectar, que tous, de l'apprenti au maître
queux, utilisent un procédé inventé par et pour l'alchimie : le
bain-marie. Aux époques reculées où la cuisson régulière des
preparations du grand Oeuvre posait pour tous les amateurs
un énorme problème, une alchimiste trouva la solution. Elle
s'appelait Marie la Juive. Sa renommée était telle que
I'encyclopédiste Al Nâdim la cite, dans son catalogue écrit en
987, parmi cinquante-deux alchimistes réputés. Des auteurs,
sffeux comme il se doit, parlent de cuisine alchimique pour
évoquer le grand Oeuwe.

Nicolas Flamel est le seul alchimiste à qui la postérité a
donné son nom à une rue de Paris. On oublie Perrenelle, son
épouse, qui conduisit la queste avec son mari. [a cabbale
phonétique nous éclaire d'un jour nouveau : Perrenelle, pierre
nouvelle, et selon Blaise de Vigenère, Flamel, flamme du
soleil. La recherche hermétique est une queste personnelle.

Mais un couple uni, physiquement et psychiquement, a toute
latitude pour oeuwer ensemble. Au contraire, semble-t-if les

aptitudes propres à chaque sexe, dans le cas d'harmonie cité



plus haut, transcendent la réflexion. Les qualités intuitives,
propres à la feminité, sont un apport précieux pour la quête.



rINITIÀTION
HEBMETIQUE"

Le vocable initiatioru galvaudé depuis longtemps, doit
déjà retrouver tout son sens. Beaucoup trop de groupes à
tendance folklorique utilisent ce terme pour créer une
diftrence avec le commun des mortels (même des confréries
viticoles, du taste vin). Des sociétés initiatiques comme les
Rose-Croix déviants ou certains groupes se prétendant les
descendants des grands ordres de chevalerie utilisent même
l'apparat à grand renfort de musiques, d'uniformes, de rituels
pour impressionner leur initiables. Ces sociétés, avec de
grands buts de fraternité, de solidarité sont plutôt des
groupes de pression. Quant à la qrulité de leurs initiés, on
peut raisonnablement douter qu'un rituel costumé et musical
transcende un homme.

Pour un alchimiste, l'initiation n'est pas un état que
I'on acquiert du jour au lendemain, par cérémonie ou grand-
messe. L'initiation est une prise de conscience nouvelle grâce
à l'apprentissage d'une connaissance. Et elle n'est pas facile.
Il n'y a d'ailleurs pas de grade dans l'initiation, car le terme
est inpropre. L'initié est un homme arrivé à un état de
conscience supérieur, et, à moins d'atteindre la révélatioru
une quête continue. Dans la pensée hermétique, la diftrence
e,ntre un profane et un initié n'est due qu'au travail, car
l'évolution psychique s'acquiert seul, et non grâce à des
parrainages ou des cérémonies d' intronisation.

Dans les pages precédentes, le lecteur aura pu lire
differents termes se rapportant aux alchimistes : amateur,



curieux, initié, chercheur, adepte, Maftre etc... Quand un
homme coûrmence à s'intéresser à la philosophie, c'est bien
souvent avec la lecture d'un premier liwe. Le curieux, c'est
lui. L'amateur est celui qui marque beaucoup d'intérêt à la
démarche chymique. Le chercheur, lui, a depuis longtemps
étudié les textes et quelquefois commencé à travailler au feu.
L'initié est celui qui attend après la transmutation, qui en est
plus ou moins proche. L'adepte ou l'état d'adeptat est la
réussite du grand Oeuwe. C'est aussi un Maître, car souvent
il transmet son savoir. Enfin, rares sont les grands Maîtres qui
ont reçu « le Don de Dieu ». Mais cette classification n'est
pas une hiérarchie. La démarche alchimique est d'ordre
spirituel, et bien des chercheurs n'ont jamais oeuwé au feu.
EnftL un amateur peut arriver à I'adeptat assez vite, le temps
n'étant pas un paramètre absolu d'évolution mentale.

Gomme il est écrit précédemment, la lecture des livres
traitant d'alchimie est déconcertante, voire désespérante.
C'est voulu. Seul celui qui insiste, avec foi et méthode, peut
arriver à décrypter le sens caché des termes. Dès l'instant ou
un auteur annonce qu'il va vous donner un renseignement
crucial, le texte devient touffir, obscur. A croire qu'il a été
rédigé pour n'être lu que par l'écrivain lui-même. Sowent, le
renseignement que l'on attend va figurer dix ou vingt pages
plus loirl ou dans un alinéa et il passera complètement
inaperçu. Il peut aussi figurer dans la couleur d'un tableau.
Une autre méthode utilisée consiste à employer sans cesse
des synonymes. Les mots du texte changent continuellement,
noyés dans un déluge de symboles; et au milieu de phrases

sans importance apparente. Il devient alors pratiquement
impossible de comprendre quoi que ce soit, de démêler
l'écheveau, de retrouver le fil d'Ariane, pour parler comme
les livres hermétiques. Par exemple: les deux principes
fondamentaux: le mercure et le soufre, le roi et la reine, le
soleil et la lune, le mercure et le plomb des sages, le vieillard
et la jeune vierge, le fixe et le volatil. Dans un texte
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alchimique, ces unions qui peuvenr être synonymes vont être
utiüsées par I'auteur au gré de son apparente fantaisie. En
rajoutant à cela la présence d'animaux mythiques, avec des
dieux égyptiens, grecs ou autres, on comprend aisément
quelle difficulté engendre l'étude livresque.

Une autre méthode de cryptage consiste à découper le
travail du grand Oeuwe en dizaines de morceaux de textes.
Pour corser la recherche, les auteurs rajoutent quelques
expériences d'archimie. En replaçant le tout dans un liwe
dont I'objet est, par exemple une étude sur les cathédrales
gothiques, ou un commentaire sur des textes anciens, le
lecteur assidu mettra quelques années à déchiffrer la véritable
signification. Ce procédé fut utilise par le grand maître
Fulcanelli et son disciple Eugène Canseliet, Frère compagnon
d'Héliopolis. Mais que le lecteur ne se fasse pas d'illusions :

elle n'empêche pas d'adjoindre un autre cryptage
precédemment cité.

LJauteur de ces lignes peut citer son expérience.
Combien de soirées complètes et de nuits agitées passées à
chercher à comprendre, en proie au doute, au découragement
devant la multitude d'éventualités que propose un texte ?

Durant seize pénibles années, les arcanes du grand Oeuwe
sont restées silencieuses. Ces dernières années enfi& une
sorte de synthèse s'est opérée. A force de chercher avec
passion mais avec tempérance, et en gardant toujours à

I'esprit que derrière l'étude théorique se cachent les

râlisations métalliques, gu€ I'alchimie est un travail de
matiàes, la pierre des philosophes a pris corps.

Dans cette société où pullule une quantité
inpressionnante de sectes, groupes divers, associations
nÉditatives suspectes et « fraternités »» à buts non avoués, la
philosophie hermétique est absente. Les raisons multiples
évoquées qrant à cet état de fait prouvent que les alchimistes
n'occupent pas une place de choix dans le portefeuille des

marchands. Et c'est tant mieux.

39



La premiere question que se poserait l'auteur à la
lecture de ce liwe serait : comment des gens en arrivent-ils à
lalchimie ? Il faut dire que la question ne s'était pas posée,
jusqu'à la décision de publier ces travaux. A wai dire, un
concours de circonstances associé à un cadre familiat qui
prédisposait à une réflexion d'ensemble, peut-être
subconsciente, de la finalité de I'existence. Un milieu familial
propice et des valeurs terriennes héréditaires, des professions
parentales proches des études métalliques, ne suffisent pas à
faire naître la passion alchimique. Eprouver le besoin d'une
recherche vouée à I'amélioration de son ego est difficile à
cerner. Les motifs sont nombreux, des plus vils aux plus
hauts, et diftrents selon chacun. L'alchimie ofte de
nombreux avantages; pas d'appartenance à une structure,
obligatoirement hierarchisée, << unique recherche spirituelle
confortée par une réalité matffelle », enfirq il faut le dire,
attraction, du moins au début, de la possibilité transmutatoire.

Le cadre rigide qu'ofte notre civilisation ne peut de
toute façon contenter tous les hommes. L'absence de spirituel
libre, dans la sphère occidentale du monde, une technologie
uniquement tournée vers une prospérité matérielle et jouissive
provoquent chez quelques-uns I'envie d'aborder une quête
spéculative. Beaucoup de groupes exploitent habilement la
détresse ou la narveté de ces personnes. Chaque année, nous
sornmes tenus au courant de sectes, d'églises, etc. qui
pratiquent ce que I'on peut appeler le « viol cérébral » (quand
il n'est pas aussi physique), et pour d'autres la manipulation
mentale. La pensée hermétique étant une réflexion solitaire,
et étant toujours méfiant vis-à-vis des hérauts clamant fort la
Vérité, l'auteur n'a pas eu à pâtir des exactions commis€s par
sss sinistres personnages. Néannpins, il faut mettre en garde
les lecteurs contre toutes ces pratiques abusives.

Il est probable qu'après la lecture de cet ouwage, le
curieux ait envie de communiquer ses réflexions. L'auteur a

rencontré trop souvent de ces habiles imposteurs, véritables



recruteurs financiers de groupes bien implantés dans toutes
les sphères de la société. Il en existe deux sortes : les
représentants de groupes catholiques déviants, ainsi que ceu(
issus des soidisants confréries moyenâgeuses. Le but avoué
de ces organisations est de faire miroiter une initiation à de
grands secrets, et ensuite de grands pouvoirs (toujours très
évasifs s'agissant desquels). Le but caché est une sorte de
conditionnement à la haute valeur des << humanismes » qui
guident la démarche. Tout cela conduit à désarçonner le
candidat (candide ?) utilisable ensuite à des desscins suspects
(principalement aide matérielle, mais aussi magouilles
financières quelquefois).

Le deuxième groupe, autrement plus dangereux,
provient des recruteurs de sectes à vocation criminelle qui
travaillent avec le lavage de cerveau, la torture physique, la
fainu etc. A l'arrivée, le sujet finit détruit psychiquement et
toujours ruiné (un rappel pour mémoire des accusations de
trafic d'armes à I'encontre d'un célèbre groupe védique, des
sequestrations d'enfants par de fameux témoins, des
spoliations financières opérées par une célèbre « église
scientifique », une mise en examen pour viol de mineurs d'un
<< Messie du sud-ouest »...). La liste serait longue (10).

C'est tm devoir d'insister sur ces dangers, pour
plusieurs raisons. Pour ceux que la lecture de ce liwe incitera
à poursuiwe, il faut garder présent à I'esprit que la première
phase d'initiation est la plus ingrate. La découverte et
fintégration de la pensee hermétique (comme d'une autre
réflexion initiatique) remettent en cause wt tas de fausses

valeurs et réferences mentales. L'alchimie rend libre. Mais,
dans un premier temps, le bouleversement provoqué va
déconcerter l'amateur. Pour illustrer plus concrètement, il se

retrouve corrme un enfant qui a tout à apprendre. En fin de
corryte, I'amateur est vulnérabilise. Et les recruteurs évoqués
ci-dessus veillent. Ils s'y entendent fort bien pour manipuler
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quelqu'un qu'ils devinent affaibli, en proie à des tourments et
dans l'attente de réponses.

Un proverbe dit : « L'expérience est la sonrme de nos
ereurs »). Malheureusement, elle ne se transmet pas. Si
l'auteur a tenu à developper plus longuement ce problème

des sectes, c'est pour prévenir. Si ces paragraphes, forts
éloignés du sujet hermétique permettent aux quelques pour
cent de lecteurs fragiles d'éviter ces écueils, ce sera une
oeuwe utile.

« La première marche est la plus dure à
monter ».

L'alchimie, et cela à la diftrence de toutes les autres
traditions initiatiques, justifie sa réalité avec un support
matêriel cornnre preuve irréfutable. Elle n'est pas facile
d'accès et bien rares sont les grands Maîtres, ceux qui ont
poussé la porte d'entrée du temple d'Héliopolis. Le
dépouillernent que demande l'étude austère et I'humilité dont
chacun dewait faire preuve, ajoutés à I'aridité du travail,
détrempent l'âme. Toute ceae dfficulté qui transforme
lentement I'amateur du gay savoir n'est pas sans lien avec la
sublimité du but.
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JTPERÇU DU

SYMBOLI§ME.

Le symbole est utilisé depuis la plus haute Antiqüté.
Pour attirer le regard, pour piquer la curiosité, pour
provoquer une réflexion, tout en dissimulant le message, quoi
de plus pratique que le symbolisme ? La nature humaine est
ainsi faite que tous les gens attachent une importânce at»(
objets. Chaque individu possède chez lui un souvenir matériel
particulier à une personne, ou une époque, dont lui seul
connaît la raison profonde de sa détention. Là commence le
symbolisme, puisque derrière cet objet, seul le propriétaire
connaft le secret de I'objet.

Une erreur consisterait à penser que le symbole est
propre arur époques révolues. Les grandes nurques
commerciales utilisent toujours des logos, comme d'ailleurs
les partis politiques des sigles. Dans ce cas, le symbole
devient un signe de reconnaissance, d'identification. Pour les
religions, le symbole représente le trait d'union entre les
fidèles, et bien souvent possede plusieurs degrés que I'on
distingue fonction de ses connaissances ou de son degré
d'initiation.

Le philosophe, tout comme le franc-maçon ou le Rose-
Croix, a recours au symbole pour provoquer une réflexion
chez le postulant. Le symbole ouwe des voies insoupçonnées
par le profane. En provoquant la curiosité, I'envie de
dechiffrer l'énigme, il prepare doucement à I'aptitude mentale
qü va amener le novice vers l'initiation. Pour la philosophie
hermétique, le recours systématique au symbole est aussi



motivé par un souci de discrétior1 d'une part, et d'autre part,
pour obscurcir la signification des textes, tableaux ou statues
au profane.

Voila pourquoi l'étude des textes alchimiques est
longue; il faut connaître le symbolisme pour comprendre le
signifié. Le premier travail de I'amateur sera de décrypter les

symboles. Si certains sont assez simples à comprendre,
d'autres sont beaucoup plus difficiles à déchifter, car ils
intègrent un système global de message. Outre le symbole,
I'utilisation de I'allégorie, de la parabole, du calembour, du
rébus, et même, selon certains, de la contrepèterie, est

systématique. De plus, d'autres auteurs nous disent que

certains vocables offriraient des similitudes phonétiques avec
des langues mortes (le Grec ancien). Cela expliquerait
pourquoi beaucoup de contes alchimiques n'ont aucune
significatioru malgré l'étude attentive. Le nombreux bestiaire
rajoute de surcroît un voile supplérnentaire. La réference à

des dieux antiques, Grecs, Romains ou Eglptiens finit de
brosser le tableau le plus opaque qu'il soit. S'il existe des

symboles communs à toutes les religions, « la signification »
chymique des symboles est totalement diftrente des lectures
reügieuses.

Une science multi.millénaire corlme lalchimie a vu ses

symboles varier au cours des siècles. La symbolique entre les

douze clefs de Basile Valentin et l'Introitus de Philalèthe est

conrplètement différente, même si le message reste identique.
Chaque érudit en alchimie adapte, fonction de son identité
culturelle ou religieuse, le message symbolique. I-a
signification des expressions alchimiques varie selon les

auteurs et les siècles. Il est très fréquent de trouver trois et
même quatre sem pour une même idée.

Citons, par exemple, les quatre éléments, la terre, le
ciel, le feu et I'eau. Pour les non-initiés, la seule logique est

une dualité d'opposition (terre ciel), (feu eau). Pour d'autres,



la dualité peut être ciel avec eau, la pluie, et la terre avec le
feu. Le ciel étant le paradis, l'eat1 la vie, la terre est I'enfer
avec le feu (qui peut être purificateur). Sous l'angle
hermétique, ces symboles ont une tout autre signification. Ils
ne désignent pas des substances physiques ou chimiques, mais
des principes. La terre n'est pas celle des pots de fleurs, ni
I'eau celle des bouteilles; de màne le feu ne signifie pas

l'enfer, et la pluie le paradis. Ces quatre éléments
traditionnels figurent les principes et étapes de la r« materia
pima » qü doit conduire à l'élaboration du grand Oeuwe et
à la renaissance philosophale.

TERRE:

fEU:

EAU.:

ÀIR:

Frincipe solide, dense.

Etat igné, plasmique.

Liqüde, flüdique.

Volatil, gazeux, subtil.

La terre est la matière du grand Oeuwe, la matière que

le feu va densifier en séparant le volatil du fixe. L'eau est

cette substance ignee par le rayonnement cosmique, la rosee.

Tout cela correspond au proverbe alchimique, « solve et
coagula,»». Dissous et coagule, les premières élaborations du
grand Oeuwe; cet exemple est tlpique de I'interprétation du
symbolisme caché et de sa difficulté de compréhension. Le
synrbole alchimique est présent dans toutes les grandes

cathédrales gothiques, mais aussi dans des demeures

anciennes, des châteaun, des couvents, des prieurés ... Taillé
dans la pierre, vous passerez devant sans rien apercevoir du
sens caché du personnage, de l'animal du simple objet.
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Les vitrau:r, hommage somptueux des hommes de l'art,
représentent pratiquement toujours des scènes de la Bible.
Pourtant, nous trouvons là un sens hermétique, avec les
couleurs. Il faut savoir que l'art des coloris était, au moyen-
âge, surtout l'art des archimistes. Les teintures, d'origine
métallique, incluses lors de la fusion du verre, représentent les
couleurs du travail philosophal. La preparation des diftrents
composants rentrant dans le soufre et le mercure
philosophique prennent des couleurs, pendant la cuisson, et
toutes ces teintes si particulières, si pures, sont les témoins
üsibles de la bonne marche de l'élaboration philosophale.
Hélas, le temps, les guerres et le manque d'entretien rendent
peu à peu invisible le détail du fabuleux statuaire des

monuments gothiques. Les vitraux, comme les statues,
victimes de la pollution atmosphérique, le statuaire, des gaz

d'échappement, des fientes de volatiles, et du temps,
deviennent, cela peut faire sourire, hermétiques aux regards
les plus perspicaces.

Les lecteurs auront compris combien est difficile
l'apprentissage hermétique. La subtilité est telle que même un
érudit des traditions initiatiques achoppera contre les murs
intraduisibles des monuments à caractère symbolique. Quant
au livre, sa compréhension reste, malgré l'étude soutenue, par
trop abstraite. Les écrits hermétiques les plus sérieux (comme
ceux cites dans la bibliographie) restent énigmatiques, la
volonté de l'écrivain étant de décourager la plupart des

curieux. Il est wai que la transmutation ne pouvait être
décrite en clair, et la symbolique hermétique demeurait le seul
moyen de préserver les curieux d'eux-mêmes.

Le poème, support de tous temps très prisé des

amourerD( du gay savoir a depuis les premiers écrits inspiré
quantité d'alchimistes pour évoquer la philosophie. << Les
douze clés de la philosophie >>, de Basile ValentirU recueil
fondamental de douze tableaux indispensables à tout
philosophe, comprennent une série d'eaux-fortes et pour
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chacune d'elle une strophe en vers. Le poème, support apte à
l'allusion, l'allégorie, la parabole, l'anagramme ou le rébus
phonétique, permet à l'écrivain de satisfaire à ses obügations
de réserves tout en évoquant grâce à ces moyens détournés,
le labeur philosophal de façon précise. Stolcius pratique, dans
le « Viridarium chimicum >>, comme Basile Valentin en
agrémentant chacune de ses gravures d'un sixain évidemment
toujours sibyllin.

Si beaucoup de ces compositions demeurent ambiguës,
certaines plus actuelles reflètent bien l'envie d'une meilleure
facilité de compréhension. Pour clore ce chapitre d'initiation
au symbolisme, un bon moyen consiste à citer des suites
poétiques, une ancienne, deux modernes. Les curieux y
trouveront source à réflexioru et les étudiants matière à

travail.
Le premier est un poème alchimique commentant des

opérations du grand Oeuwe, sciemment mélangées dans un
fatras symbolique, mais comportant à l'étude des

renseignements importants sur (( LA MATERIA PRIMA ».

Ce texte, dont l'auteur m'a demandé à rester anonyme,
ne date pas beaucoup. En effet, le vocabulaire est de facture
contemporaine, le manque de ÿhme du texte, l'absence
d'harmonie des vers, mal taillés, laisse penser que le
compositeur n'est pas un habitué de l'écriture mais qu'il a
voulu làisser un message hermétique grâce à un moyen
traditionnel.

DT,IJIBOEE

Si du père des métaux, tu fais soufrir la gangue,

Un vieillard au rameau,avec un air étrange,

llère et père à la fois, Lune et Soleil,

§alpêtre et mercure, d'une couleur brun vermeil,
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lngérera Mars et Vénus réunis.

La salamandre accouche d'un dragon fuinant,

lgné par le feu, humide grâce au firmament ;
Naissance douloureuse ; coction dangereuse.

Rémora, monte de l'eau d'esprit ! Au milieu aqueu(

Il dessine Ia réale galette. Maintenant, calcine,

Dissous, sépare, cohobe, fermente, multiplie,
Saturne rejoint Hélios, miracle de la vie.

Unbeau jow,

Un amateur du gay savoir aura tout de suite reconnu au
vocabulaire le sens hermétique du texte. Pour ceux qui ont
par ce texte une première approche du poème philosophique,
I' examen assidu n' apportera pas beaucoup d' éclaircissements.
Les paragraphes qui suivent dissèquent en détail la sudace du
poème.

Le père des métaux (l'ancêtre) est le constituant
primordial du soufre philosophique. Une remarque quant à
I'orthographe du verbe soufrir. C'est le verbe soufrer, donc
du principe soufre qu'il s'agit. Quant à la gangue, il faut en
déduire que ce métal est dissimulé à la vue, au sortir de la
mine. Le deuxième vers, plus énigmatique, amène au
vieillard, figure emblématique du commencement du labeur
opératoire. La cathédrale de Paris possède une statue d'un
alchimiste. Le sourire et le regard perdu, mais scrutateur du
personnage, est bien étrange. Mais, d'un autre avis, la
mimique du personnage évoqué est volontairement à double
sens. L'air signifie plutôt le gaz,le vieillard étant un métal.

Un air étrange figure donc un dégagement gazertx. Les
troisième et quatrième vers ramènent aux duos traditionnels.
Mars, le fer, et Vénus, le cuiwe, sont avalés par le père des



métaux pour clore une opération d'amalgame de trois
composants.

Le début de la der»rième strophe fait apparaître les
figures du bestiaire alchimique. t a salaman«lre représente le
début du grand Oeuvre, le dragon donne lieu à plusieurs
interprétations. Crachant le feu, il peut représenter le feu du
foyer. Mais il est aussi le premier constituant de la « Materia
prima >>, selon certains auteurs. Le feu igné est le feu
philosophique, celui sans lequel rien n'est possible.
L'humidité du firmament, l'eau du ciel, c'est la rosée (bien
que I'on puisse se demander ce que vient faire de I'eau dans
une fusion). La naissance est diffrcile. Le début de la mise en
Oeuwe est délicate. La cuisson du compost est dangereuse,
les risques d'éclatement du vaisseau en cas de trop forte
chaleur sont à prendre très au sérieux, à cause de
l'échappement de gaz toxiques et des projections.

Iæ rémora est une figure du bestiaire opératoire; lors
de la cuisson du sel philosophique, I'apparition dans le
vaisseau après condensation du volatil sur les parois d'un
petit minéral bleuté est le premier signe tangible du bon
déroulement des opérations. La réale galette, la galette des
rois, est l'apparition dans le compost chauft de stries
rappelant le gôteau des trois rois mages apportant chacun
un présent coloré à I'enfant naissant. Le vers suivant cite
des opérations du grand Oeuwe, dans le désordre d'ailleurs.

Quant au dernier vers, message d'encouragement, Saturne est
le plomb, Hélios est le soleil. La transmutation va s'opérer.

Quelquefois, on est en droit de se demander si l'écrivain
hermétiste est sain d'esprit. L'auteur de ces lignes possède
dans sa bibliothèque quelques ouvrages dont, apparemment,
la compréhension malgré une attention soutenue, demeure
impossible. A croire que ces livres ont été rédigés pour
I'auteur lui-même et un cercle restreint. Un fait est sûr: ce
genre de liwe a tôt fait d'écoeurer l'arnateur, et la question



légitime est de savoir si ce n'est pas en fin de compte la
finalité de l'édition de tels « bouquins ».

[.a deuxième hlpothèse déjà citée par des auteurs,
serait que, lors du travail au laboratoire, des apprentis
solitaires utilisent le mercure pour des preparations
archimistes. Or, la chauffe de ce métal demande des
précautions de ventilation du local et exige un excellent tirage
du conduit d'évacuation du fourneau; en cas de rupture ou
de fuite du contenant, les vapeurs qui s'échappent sont
toxiques et peuvent, en cas d'inhalation prolongée, amener à
des délires.

IJINCf,LOT ID'ÀRAEITT

Blanc, vêtu de blanc,

Est le chevalier à la grande armure.

Vagabond, voleur, frivole et séduisant

Il a pour mère la reine des lacs.

Lumineux, limpide, luisant,

Etincelant, il fuit, s'envole.

Pour le fixer, on a réuni,

8on nombre d'amis, blancs comme lui
§atume-esprit lui donne vie
Diane, vierge, veille sur lui
Ops-Stibia le retient et I'englue.

De leur action est né le plomb des sages ;

Reine blanche qui pourra être

ta compagne du soufre ardent.

Elle aura accès au palais du roi
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Pour prendre le bain sacré

Et de cette union naîtra un prince trois fois roi.

Anonyme.
Tiré de « Le soleil brûle la rosée » de R.Guasco.
Editions TELFER

Le dragon étant mis dans I'oeuf philosophique

Chaleur faisant le feu du lion vert
Ou feu que de son corps nature tient couvert
Fait voir incontinent que cet affront le pique
Il s'enflamme, il s'irrite, il sublime, il dissout
Et par I'aimant secret d'un peu de sympathie

Il appelle au secours et met de la partie

Ce feu dont l'univers est pénétré partout.
Rien n'égale ce feu en sa vertu feconde

Que l'amour employa pour percer le chaos

Et tirer de l'horreur de ses vastes cachots

Cet ordre harmonieux qui conserve le monde.

C'est de ce noble agent qu'une profonde étude

M'a fait voir clairement les inclinations

Je sais qu'elle est la clef de ses productions
Je vetx en vous I'offrant marquer ma gratitude
C'est avec cette clef qu'on rappelle les morts
Et qu'on force Atropos à renouer leurs trames

C'est avec cette clef qu'on arrache les âmes
(lu'on tire les esprits et qu'on ouvre les corps.

Poème d'un alchimiste du [7"* siècle sur
la nature du feu philosophique.
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Les deux premiers poèmes, dont I'origine n'est pas

citée, sont assez contemporains. Leur étude est facile pour
celui qui a quelque habitude du langage symbolique. Ils
correspondent bien à I'hypothèse quant à la plus grande clarté
des écrits alchimiques actuels. Le dernier, datant déjà
représente bien l'obscurité des compositions hermétiques des
siecles précédents. Pourtant, dès que le postulant débute le
labeur au fourneau, il s'aperçoit vite que les manipulations
sont longues, mais simples. Le matériel nécessaire n'est pas

celui d'un laboratoire de chimie moderne, et de ce fait n'est
pas coûteur Les Maîtres n'auraient-ils pas compliqué à
dessein Ie labeur philosophal, alin de décourager dès la
lecture la maiorité des amateum ?



IES CHYT,XtrLS,

En premier il faut convenir d'un problème
d'orthographe, afin de dissiper les éventuels malentendus.
Certains mots du vocabulaire hermétique, nouveaux pour la
majorité des lecteurs, prêtent quelquefois à confusion. Le
terme chimie, avec un i, correspond à la chimie actuelle et à
toutes ses applications dans les divers domaines (industrie,
agriculture etc.). Lorsque un hermétiste écrit chymie, il
évoque I'ancêtre de toutes les manipulations physiques et
philosophiques de matière. Certains auteurs du quinzième et
seizième siècle ne font pas encore la diffirence entre les
deux orthographes. Ils englobent toutes les rnanipulations
végétales, minérales, gazeuses ou liquides sous les vocables
chymie ou chimie. Afin de clarifier la lecture, il était
inportant que soit dissipée cette anùiguité.

Trois branches d'activité conposent la chymie. L^a

spagyrie, I'archimie et bien évidemment I'alchimie. Quelques
auteurs ont sous-classifié la spagyrie en utilisant le terme de
iatro-chymie, pour qualifier les chercheurs uniquement
occupés à la preparation de remèdes. Cette distinction n'est
citee que pour mémoire, la spagyrie n'étant abordée ici qu'à
titre documentaire.

La spagyrie englobe une conception des trois règnes
(végétal, animal, minéral), lesquels sont formés sous
l'influence organisatrice avec l'esprit, l'âme et le corps en
correspondance avec les trois principes actifs, mercuriels,
salins et sulfureux. lÂ spagyrie était plus I'art de
I'apothicaire. C'était en fait un archimiste qui se cantonnait
au règne animal et végétal. Avec ses méthodes de
dissolutior\ de fermentatiorl d'extraction, il était un
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fabricant de médicaments et quelquefois, pow les moins
scrupuleux, de poisons, philtres d'amour et autres. On voit
là quels abus ont pu être commis par des charlatans. Si les
mots comme élixir ou jouvence ont une connotation
douteuse, il faut en rechercher la cause dans les
rnanipulations fallacieuses de spagyristes sans scrupules.

Pour en finir avec la spagyrie, on peut dire que sa
theorie s'appliquait selon les trois principes actifs cités plus
haut, et des deux principes passifs, le phlegme et la terre
morte. Elaborer un remède spagyrique consistait à traiter la
plante ou I'organe de façon à separer les cinq principes et
n'en garder que les trois qü se révèlent actifs, de réchauffer
ces principes afin d'obtenir une union de ces trois principes.
De cette façon, on obtenait une séparation du pur et de
l'impur. On conçoit aisément que cette théorie, difficilement
compréhensible et admissible pour un esprit contenporain,
soit bien éloignée du sujet qui motive cet ouwage (11).
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LHS CI{YMIflS"

SPÀ§YRIE : Recherche de l'élaboration de médicaments,
avec comme principe de base le parallèle entre I'esprit,
l'âme et le corps, en relation avec les principes soufrés,
mercuriels et salins.

ÀRCIIUIIE : Etude des teintures métalliques et des
procédés de transformatiorl d'augmentation ou
d'extraction des métaux précieux. Pratiquée souvent
conjointement avec I'alchimie.

VOÀRCtlADUliIE : Synonyme du précédent. Rarement
usité).

IÀTB(}CIIYMIE : (du Grec iatro, médecin). Médecine
spagyrique et mercurielle.

CHI[À[À.T8IE : Synonyme du précédent.

ÀLCflIIÀIE: Art de la transmutation des métaux vulgaires
en métaux précieux, grâce à la pierre philosophale, dans
son état de poudre de projection, et de la médecine
universelle. L'étude noble par excellence, appelée encore
la Voie Royale, dont deux méthodes sont possibles : la
voie sèche, la voie humide. Toujours associée à la
philosophie hermétique, étape indispensable à la
chrysopée.
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LJarchimie, elle, est la science des teintures, la science
des transformations minérales et métalliques, avec des
résultats quelquefois forts rémunerateurs. Dans les tenrps
reculés, I'obtention des teintures pour les besoins
vestimentaires passait par les spagyristes qui extrayaient les
couleurs des végétaux. Les archimistes étaient plus
cantonnés dans le domaine métallique et minéral.
L'extraction de teintes, la sublimatiorU la transformation ou
l'augmentation de volume des métaux étaient le fait des
archimistes. Mais il est sûr que cette discipline, pratiquée
empiriquement, ofte une proliËration de recettes, par la
force des choses, ou incohérentes ou incomplètes.

Enfin, la troisième branche que le lecteur doit
commencer à appréhender, l'alchimie. Les auteurs
manifestent souvent la forte diftrence entre les deux
premières et la troisième. Cela tient au fait que seule
l'alchimie envisage une transmutation. Au début du travail
philosophal, après les opérations d'épuration, I'ouwage
consiste en une manipulation qui a potr but d'associer deux
conposants chimiques, de les lier grâce à un troisième, et
d'affermir cette liaison avec le feu philosophique et la
chaleur du foyer. L'alchimie envisage le grand Oeuwe
comme une recréation sur un support salir; d'une union de
plusieurs minéraux et métaux. Elle est, des trois activités
chymiques, la science noble par excellence.

Beaucoup de liwes hermétiques parlent de I'archimie
comme étant une science vile, basse. Cela provient du fait
que maints manipulateurs et gredins vendaient des méthodes
fort chères à des esprits crédules (comme à l'heure actuelle,
subsistent ces gens qui vendent des méthodes << infaillibles >>

pour gagner au loto ou au tiercé des sornmes assez
conséquentes ...). Certains escrocs, fort habiles dans I'art
archimique, proposaient de I'or ou de l'argent ayant les
caractéristiques superficielles des métaux précieux, hormis
leur poids specifique et leur résistance aux acides (12). Il est
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sûr que ces douteux personnages, plus nombreux que l'on
serait amené à le croire, ont contribué par leurs méfaits à
donner une irnage désastreuse de la chymie en général. Il y
eut aussi des faux-monnayeurs, qui imitaient fort bien les
pièces anciennes, dont la precision de la gravure et le poids
de réference n'étaient pas aussi pointus que maintenant.

Beaucoup d'alchimistes sincères, poussés uniquement
par la réalisation du gand Oeuwe, eurent recours à
l'archimie pour transformer des métaux précieux ou en
augmenter le volume. Les recettes, tenues secrètes,
permettaient, outre un apprentissage des manipulations au
foyer (e fourneau), le financement des recherches
alchimiques (il faut garder présent à l'esprit, que quelques
siècles auparavant, les liwes hermétiques étaient rares.
Voyager coûtait fort cher pour aller les consulter dans les
rares bibliothèques, des fois à travers l'Europe ou au
Moyen-Orient).

Voilà les recettes de deux alchimistes bien connus des

étudiants de I'Art Ro>ral.

Blaise de Vigenère (13), dans son traité ile I'eau et
du sel.

« De manière que qui voudroit prendre la
patience de décuire le plomb en un feu reiglé et
continuel, qu'il n'excédât point sa fusion, c'est
à dire que le plomb y demeurast toujours fondu,
et non plus, y adioustant quelques portions
d'argent vif, et de sublimé : au bout de quelque
temps, on trouveroit que le Flamel n'a pas
parlé fivolement, de dire que le grain ftxe
contenu dans le plomb, à savoir I'or et I'argent,

ç'y multiplieroient et croitroient ainsi que le
fntit lefait sur l'arbre. »
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Une mise en garde s'impose pour le lecteur trop
enthousiaste et empressé de réaliser une opération
archimique cornme celle-ci. Si I'exposé en paraît simple, la
preparation du viÊargent (mercure) pour sa transformation
en mercure sublimé est dangereuse. Les dégagements
gtzetu( nocifs ainsi que les risques d'explosion du vaisseau
sont à prendre très au sérieux, lors de la cuisson
preparatoire. De plus, le plomb en vente dans le commerce
n'est pas pur et propre. Ce problème de la qualité des corps
entrant dans les compositions était déjà un problème majeur
pour les archimistes et les alchimistes. C'est d'ailleurs pour
cette raison que le plus sûr moyen consistait à acquérir des
minerais directement à la source, la mine.

Une opération archimique de Fulcanelli, décrite dans
les demeures philosophales.

(( Yersez dans une cornue de vene, haute et
tubulée, le tiers de sa capacité d'acide azotique
pur. Adaptez un récipient avec tube de
dégagement et agencez I'appareil sur un bain
de sable. Opérez sous la sorbonne. Chauffez
l'appareil doucement et sans atteindre le degré
d'ébullition de l'acide. Cessez alors le feu,
ouvrez la tubuluie et introduisez une légère

fraction d'argent vierge, ou de coupelle, qui ne
contienne point de traces d'or. Lorsque cessera
l'émission du peroryde d'azote et que
I'effervescence se sera calmée, laissez tomber
dans la liqueur une seconde partie d'argent
pur- Répétez ainsi I'introduction du métal, sans
hôte, jusqu'à ce que l'ébullition et le
dégagement mandestent peu d'énergie, indices
d'une saturation prochaine. N'ajoutez plus
rien, laissez reposer une demi-heure, puis



décantez avec précaution, dans un bécher, votre
solution claire et encore chaude. vous
trouverez au fond de la cornue un mince dépôt
sorc forme de sablon noir. Lavez celui-ci à
I'eau distillée tiède, etfaites-le tomber dans une
petite capsule de porcelaine. Yous reconnaîtrez
aux essais que ce précipité est insoluble aux
acides chlorhydnques comme il I'est aux acides
nitiques. L'eau régale le dissous et donne une
magnifique solution jaune, semblable au
trichlorure d'or: précipitez par une lame de
zinc, il se déposera une poudre amotphe très
fine, mate, de couleur bntn rougeôtre, identique
à celle que donne I'or naturel réduit de la
même .façon. Lavez convenablement puis
desséchez ce précipité pulvérulent. En le
compimant sur une feuille de vete ou de
marbre, il vous donnera une lome brillante,
cohérente d'un bel éclat jaune par réflexion, de
couleur verte par transparence, ayant I'aspect
et les caractéristiques superficielles de I'or le
plus pur ».

Voila un cas spique d'extraction de I'or d'un métal.
Sous son apparente facilité, cette méthode requiert une
bonne pratique opératoire. Il ne faut pas oublier que la
moindre fausse manoeuwe fera échouer I'opération. Le
problème de la pureté des matériaux est majeur : le vieux
Maître utilise le terme, argent coupelle. Cela signifie trn
argent absolument pur. Avec ce procédé, I'expérimentateur
obtient ce que les archimistes appellent de l'or naissant, ou
natif. Le métal venant d'être extrait, il ne possède pas
encore toutes les caractéristiques de l'or adulte. Il existe une
rnanière de vieillir cet or jeune, que les anciens archimistes
appelaient confirmation.
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Pour finir, un procédé enrployé par les escrocs et
faux-monnayeurs.

En faisant un amalgame d'étain, à
hauteur de soixante grarnmeg avec trente
grammes de mercure ; on le broie ensuite avec
vingt grammes de soufre fleur et vingt de sel
ammoniac. Chauffez ensuite la poudre dans un
matros de verre, d'abord doucement, puis
progressivement, jusqu'au rouge sombre, que
I'on maintient pendant plusieurs heures. On
trouve, après refroidissement, une matière
jaune en écailles d'aspect métallique. On
l'appelle or mussif... On l'emploie pour bronzer
les statuettes et les ornements de plôtres.

On comprend vite que les proportions quelque peu
variées, et avec I'ajout d'autre métal jaune, (du massicot, du
laiton ?) quel usage put être fait de cette technique
probablernent toujours en usage, mais à des fins artistiques...

Le but, en tentant de donner un panoftuna le plus
objectif possible sur les diftrentes activités chymiques, n'est
pas de raviver la polémique pluri-centenaire entre les
alchimistes et les archimistes. Si les premiers dédaignent les
seconds, c'est surtout que les premiers transmutent tandis
que les autres transforment. Le fond commun aux trois
branches de la chymie réside dans le fait que toutes les trois
utilisent les trois principes fondamentaux, salirq mercuriel et
sulfrreux. Mais la diffirence primordiale quant à
l'élaboration du labeur philosophal demeure l'obligation
pour I'amateur de chercher et tenir compte des influences,
des saisons, du rayonnement cosmique et lunaire pour la
recolte de I'eau mercurielle; bien que ... Les hermétistes



sont unanimes à dire qu'tm archimiste, avec ses sublimations
métalliques, ne pourra atteindre le grand Oeuwe.

La littérature hermétique est émaillée de proverbes.
« Ce qui est en haut est conrme ce qui est en bas » est un
des fondements de la philosophie Une ma:iime, par nature
toujours évasive, donne lieu à plusieurs interprétations.
S'agissant d'un proverbe alchimique, c'est toujours le cas.

[,a première signifie qu'il existerait une étroite relation entre
le microcosme et le macrocosme. Maintenant que la
structure atomique a liwé ses secrets, il apparaît que notre
système planétaire ressemble fort à un atome. Mais allons un
peu plus loin. Autour du Soleil tournent neuf planètes
répertoriées: Mercure, Vénus, La Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Il convient de rajouter la
ntasse d'astéroïdes avec Cérès et une autre planète

découverte assez récemment (Chiron). Ensuite, il suffit de
regarder dans la célèbre table de Mendéléiv quel atome
possède onze électrons. On trouve le sel. Le système
planétaire a donc comme copie conforme dans lé
microcosme l'atome de sodium. Lorsqu'on connaît
I'importance que revêt le sel philosophique dans

l'élaboration philosophale... Basile Valentin dans << Les
douze clefs de la philosophie »» annonce : << Le SOUFRE et
le SEL te suffiront ». Blaise de Vigenère donne comme titre
à son ouvrage majeur : « Traité du FEU et du SEL ».

Les anciens avaient attribué un métal à chaque planète.
Mars, le fer, Saturne, le plomb, Vénus, le cüvre etc.. Le
Soleü astre de vie ayant pour symbole l'or. Voilà quelques-

uns des matériaux du grand Oeuvre...

L'alchimiste, grâce à un patient et pénible labeur, va
reproduire le cycle de vie des métaux. En alliant diftrents
conposants, il va réaliser le métal parfait, l'or. A la
différence des archimistes, il va tenir compte des influences
pendant l'élaboration transmutatoire. L'importance du
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calendrier pour son travail est primordiale. Le but recherché
du fils d'Hermès n'est pas tant de transmuer les métaux, que
6s 1§aliser la conjonction de tous les éléments et principes
qui guident sa queste.



tÀ PIERBE
PHILO§OPHAtÀ

Il a coulé beaucoup d'encre sur la fameuse pierre des
philosophes. Une littérature peu soucieuse de la vérité lui a
prêté des pouvoirs magiques, que possédaient par la même
ses rares et heureux possesseurs. Afin de dissiper les
malentendus, l'aide précieuse des grands Maîtres évoquera
la pierre.

D'abord sa couleur. Description de Basile Valentin :

(( Sa couleur tire du rouge
incarnat sur le cramoisy ou bien de
couleur de ntbis sur couleur de
grenade. Quant à sa pesanteur, elle
poise beaucoup plus qu'elle n'a de
quantité.

Certains auteurs parlent aussi de sa fusibilité,
comparée à celle de la cire (64'). Elle possède de plus le
pouvoir de pénétration, l'absolue fixité, elle est inoxydable,
avec une résistance extrême au feu, et enfin elle résiste aux
agents chimiques, même les plus corrosifs. Comme le lecteur
s'en aperçoit, les composants du grand Oeuvre avec la
manipulation au laboratoire aboutissent à une matière
complètement nouvelle, avec des qualités particulières et
uniques.



[.a pierre philosophale connaît trois états. Celui cité ci-
dessus est sa forme finie. Le deuxième état est la médecine
univers€lle, connue sous sa forme saline, utilisable pour la
guérison des rnaladies humaines. C'est la panacée, I'or
potable.

La troisième caractéristique de la pierre est que si on
la fermente avec de I'or ou de l'argent purs, on obtient la
poudre de projectiorl celle qü transmute les métatx vils en

métaux nobles.

Voilà la pierre, celle qui a fait couler tant d'encre, celle
qui a passionné des chercheurs une vie entière, celle qui a
emmené des hommes au bûcher ou à la Bastille. Vous
renufquerez à la relecture de ces lignes I'importance du
nombre trois : il est à la bese et à la conduite de toute la
renaissance philosophale.

Pour finir ce feuillet consacré à la pierre, une
première ; un proverbe alchimique de l'auteur : << Les
solutions simples sont les plus dures à trouver. » Ne pensez
pils que l'élaboration du grand Oeuwe soit extrêmement
compliquée. Les matériaux et la formule de fabrication sont
simples, quoique ingrats, en fonction des conditions
requises, et des influences. C'est là la principale pierre
d'achoppement, car s'il y a la matière, il y a aussi I'ESPRIT.
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t,ÀtCH[M[EET
tÀ qENETISUE"

Certains savants modernes font des découvertes
qui viennent confirmer la justesse de lalchimie.

Les perfectionnements récents du microscope
électronique permettent de voir les formes que prend
I'ADN en action dans la cellule. Celui-ci s'étire et se

rétreint comme un ressort, et le noyau se boursoufle
avant la replication de I'ADN. Mais qui provoque cette
boursouflure ? Certains métaux à I'intérieur de la
double hélice de I'ADN. Ces métaux vont fournir
Iénergie pour' ouwir la chaîne, et une énergie
considérable. Ces métaux occupent des endroits
précis, en plein dans les séquences "charabia". Quand
I'ADN reste inactif, ces séquences se collent à la
périphérie du noyau, donc à la meilleure place pour
recevoir tout signal dirigé vers I'ADN. Ils agissent
donc comme les antennes de I'ADN.

Rien à voir avec I'alchimie. Et bieru parmi les

métatx qui se trouvent à I'intérieur de I'ADN, sept se
montrent particulièrement actifs. Ce sont : I'or,
l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, le plomb, l'étain.
Les sept métatx de la symbolique hermétique. Pour la
première fois, la science a trouvé un processus qui les

unpüque collectivement. Les métaux alchimiques
permettent à I'ADN de capter et de traiter une
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information. En quelque sorte, une transmutation
génétique.

Et il y a plus fort. Une cellule tumorale pousse
vite, et dévore les métaux. Elle aspire les métaux des
cellules voisines, mâis, à la diftrence d'une cellule
saine, elle ne s'en sert pas comme antenne, mais
comme blindage. En lui fournissant un métal piégé,
comme un isotope radioactif du cuiwe, la cellule
cancéreuse le gobe et en meurt.

L'expérience a été conduite au laboratoire
d'Orsay, sur des souris. Grâce à la technique du cuiwe
radioactif, 50 % des souris atteintes du foudroyant
cancer ascitique ont pu guérir, alors que quelques
années auparavant, I'immense majorité mourait.

[,t comment le cancer s'introduit-il dans la
cellule ? Il profite d'une coupure d'ADN, pendant la
période de remaniement génétique, suite à une étrange
agitation qui règne sur les séquences de transmission
lors d'une lésion ou d'un stress.

§i un alchimiste parle de la médecine universelle,
tout le monde rira. Décrite par quelques Maîtres
coûlme ta pierre philosophale fermentée, elle
assurerait longue vie et bonne santé. Diffrcile à

croire...

Pourtant, et au vu de ce qui précède, et en
sachant que le processus de vieillissement consisterait
en un défaut d'élimina'tion des métaux lourds dans

notre organisme, on peut se demander si cette
mlntérieuse médecine universelle n'est pas un
harmo niseur métallique.

Lire à ce propos I'excellent ouvrage d'Etienne
Guillé "L'alchimie de la vie" aux Editions du rocher.



SECONDEPABTIE"

LFqMA['TRE§"

Dans la première partie, le lecteur a lu des noms de
Maîtres qui ont laissé leur empreinte dans I'histoire de
l'alchimie. Beaucoup de ces Maîtres ont d'ailleurs excellé
dans d'autres activités que la vieille sapience, notamment en
médecine, en pharmacie, mais aussi dans des domaines tels
que la philosophie ou l'astronomie. Des hommes célèbres
corrme Albert le Grand sont connus de l'histoire, non pas
grâce à I'alchimie, mais en tant que moine théologien,
philosophe et savant. Dans la liste, incomplète d'ailleurs, des
Maîtres dont le souvenir est évoqué, figure la plupart des
activités de la culture et du savoir des époques révolues. Est-
il besoin d'une preuve supplémentaire pour démontrer que la
philosophie hermétique est la science par excellence, étudiée
par de nombreux adeptes, qui brillaient d'ailleurs dans
d'autres disciplines, à tel point que leurs noms sont restés
dâns I'histoire attachés à ceux d'hommes ayant apporté leur
pierre à l'édifice de l'humanité ?

Il est de bon ton à I'heure actuelle de se gausser du
savoir des anciens, de traiter avec mépris et dérision les
traités alchimiques ou phannaceutiques du Moyen-âge et
d'avant. S'il est sûr que bien des erreurs furent commises par
les chercheurs, influencés par la religion (il suffit de penser
au combat de Pasteur, qui se déchirait avec une caste

67



médicale croyante, pour abattre le mÿhe imbecile de la
génération spontanée, ou à Darwur, qui connut les mêmes
soucis avec sa théorie de l'évolution, deux théories allant à

I'encontre des dogmes catholiques, et cela au dix-neuvième
siecle !) (1), et devant I'impossibilité, au vu des techniques
de recherches et du matériel de l'époque, de constater de
visu la véracité des théories, il est plutôt surprenant de
renufquer que de grandes découvertes, vérifiées par la suite,
aient été faites et que les époques lointaines n'ont pas le
monopole des errements.

Il est facile de se moquer, cofirme le font les chimistes
en riant de I'alchimie. Mais qui a trouvé l'acide nitrique,
autrefois appelé acide azotique ? Qui a découvert le zulfate
de fer, et le sulfate de cuiwe ? Et l'acide sulfurique ? Et les
bases ? Et les sels ? Et les nitrates ? Qü a extrait I'acide
benzoïque du benjoin ? En lisant un dictionnaire, un des
découweurs s'appelle B1aise de Vigenère. Mais évidemment,
il n'y est pas fait mention de sa qualité d'alchimiste. Les
travaux d'Arnaud de Villeneuve sur les proprietés de I'alcool
et la découverte de l'alcool anhydre, quand ils furent
couronnés de succès, se transformerent d'un coup de
baguette en travaux de chimiste.

Si I'alchimie est une chimère, pourquoi des
personnages conrme Thomas d'Aquin, plus grand théologien
catholique de l'Europe occidentale, esprit d'une intelligence
supérieure, était-il disciple d'Hermès ? Le dicton que
l'histoire prête à Saint Thomas, son illustre prédécessetr,
<< Je crois ce que je vois »», s'applique tês bien à la démarche
alchimique, le support matériel étant la preuve de la justesse

de la pensée.

L'imagerie populaire déforme fréquemment la réaüté,
souvent orientée vers I'imaginaire plutôt que la vérité. Bien
des gens s'imaginent le chercheur ancien dans un laboratoire
caverneru! antre mephitique où un vilain corbeau déplumé
surveille d'un oeil soupçonnerD( les agissements des rares
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étrangers venus acquérir à prix d'or des philtres d'amour,
des poisons à base de bave de crapaud borgne, ou de venin
de vipère récolté à la pleine lune, avec du sperme de pendu.
Un nain scrofuleux sert d'aide-laborantr& assistant le
sorcier-alchimiste-jeteur de sorts dans ses preparations. Un
matériel rituel et quelques objets insolites complètent cette
description: l'obligatoire tète de mort, le crucifix retourné,
des cornues et alarnbics où mijotent des compositions
colorées et odorantes. Des pearx ou exuvies de reptiles
ornent les murs, ainsi que quelques bocaux aux contenus
inquiétants disposés sur une étagère poussiéreuse. Un lutrin
supporte un grimoire jauni, rempli de recettes magiques et de
signes cabalistiques. N'oublions pas pour finir le rat gris et
galeux qui se faufile prudemment dans ce capharnatinl en
quête d'une nourriture hypothétique et suspecte.

Le laboratoire du chymiste doit aussi beaucoup à la
saga des films où la vérité historique cède le pas, pour des
raisons commerciales, à la réalité. L'image de Geoffrey de
Peyrac, dans la célèbre saga qui fit le bonheur des cinephiles
epris de fresques pseudo-historiques, participe à la
déformation de la vérité. Extracteur d'or grâce à une
nouvelle méthode de fxation en usant abondamment du viÊ
argent, I'ambiguité quant à l'origine de sa fortune n'est pas

kvée, dans le film. Dans une scène, le marquis fait visiter en
son château un laboratoire oir fourmillent des gens occupés à
des opérations de distillations et autres manipulations. Le
détail vestimentaire et caricatural du principal personnage de
cette scène n'est pas sans évoquer l'apprenti sorcier de Walt
Disney: grande toge de mage, bijoux cabalistiques, et
évidemment la barbe blanche et pointue qui rajoute la
dernière note de feerique. Les obligatoires nécessités
commerciales obligent les producteurs à exciter l'imagination
d€s spectateurs quitte à laisser ces dérives historiques
transformer le réel.
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r."alchimiste est difEcilement classifiable. I^a diversité
des grands Maftres donne déjà une idée de l'éventail des
origines des adeptes. Actuellement, on peut raisonnablement
dire que les praticiens du gay savoir se rencontrent dans
toutes les couches de notre société. Comme d'habitude, des
personnages sérieux aux plus fantasques rentrent dans ses

rangs et comme I'absence d'initiateurs permet tous les
errements, certains travaillent dans l'erreur; (2) L'image la
plus fidèle de I'alchimiste contemporain correspond à celle
d'un übre penseur, dégagé des tabous et valeurs étatiques ou
religieuses qü conditionnent la plupæt des populations.
Certains sont très qualifiés en chimie moderne, mais elle
n'est pas un passage obligé pour entreprendre les
manipulations au fourneau. Il n'existe pas de toute façon un
itinéraire précis menant à la science du gay savoir. Si
l'alchimie est ouverte à tous les humains, il est sûr que la
sélection est telle que peu d'entre eux insistent. Après des
années de recherche littéraire et d'étude décourageante, le
curieux de la sapience va pouvoir envisager les premières
expériences au fourneau. On peut lire dans des liwes
manquant pour le moins de sérieux, qu'une seule cuisine est
nécessaire pour les manipulations métalliques. Si
évidemment, l'atelier du disciple de la science d'Hermès ne
ressemble p.§ at»( laboratoires légendaires décrits plus haut,
une simpüfication excessive du matériel et des lieux est
encore plus inepte. Pour décrire I'alchimiste au travail, mieux
vaut enployer le terme atelier, plus près de la réalité.

r."apprentissage des manipulations de métaux, pour la
plupart des gens, est un domaine inconnu. Rares sont
maintenant les professions où la fonte du fer, du cuivre ou de
l'étain entre dans I'exercice courant de l'activité
professionnelle. Quelques forgerons font encore leur trempe
et leurs slliages. C'est chez les biioutiers, les joailliers et les
orÊwes que l'on trouve encore des professionnels de la
fonte et de l'épuration des métaux, et chez les fabricants de



vaisselle d'étain (à l'échelle artisanale, évidemment. Les
industries, par leur gigantisme et leur automatisatior5 ne
permettent pas une communication psychique avec la
matière).

L;'atelier va donc comprendre, en premier, un endroit
dégagé oir l'étudiant va installer un fourneau pour la fusion
de ses matériaux. Pas besoin d'un local luxueux, il suffit qu'il
soit bien aéré, et à l'abri des courants d'air (pour éviter des
changements brusques de température). l-a forge doit
disposer d'un conduit d'évacuation des fumées. L'expérience
démontre, passées les premières appréhensions du travail sur
des matieres à haute température et donc des évidentes
précautions que l'étudiant doit absolument respecter, qu'une
véritable boulimie d'exercices de fusion prend tout apprenti
manipulateur. Travailler le métal, activité nouvelle, et pour
l'alchimiste, évocatrice du début de la phase concrète de sa
philosophie, amène vite à faire des essais dépassant le cadre
de sa queste. Cette communion que I'on perçoit à voir les
mirÉraux et métaux se transformer, changer de couleur,
viwe enfin sous le regard attentif de I'alchimiste provoque
une envie d'expérimentation accrue. Si le fer ou le cuiwe
dégagent pendant leur travail une émanation agreable,
d'autres minéraux, métaux et composants comme le mercure
et le soufre émettent des gaz toxiques. D'où l'obligation
d'avoir une cheminée possédant un tirage efficace, et de
prendre toute précaution quant à l'éventualité
d'echappements toxiques ou désagréables (urticants) (3).

Un deuxième endroit de I'atelier doit répondre à des
nonnes strictes de sécurité. L'utilisation d'acides est
indispensable à tout travail philosophique. Comme les
produits à la disposition du commerce sont pour la plupart
dilués, l'un des premiers travaux est de les concentrer. Il faut
donc prévoir un petit équipement de chauffage par gaz, afrn
de faire évaporer les acides. De même que pour la chauffe
des métaux, l'apprentissage de ces manipulations de produits
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corosifs doit se faire dans le calme et avec prudence. [-a
patience, vertu primordiale de l'alchimiste prend au début du
travail concret sa véritable dimension, eu égard à la
dangerosité des matériaux usités et de I'envie légitime de
brûler les étapes nécessaires à la maîtrise du travail
opératoire.

Liatelier de I'alchimiste, son petit monde, était
auparavant un ateüer bien différent de celui actuel. La
maîtrise de la forge, conrme du maniement des liquides,
exigeait un apprentissage long, très long. De plus, les métaux
utilisés n'avaient pas la pureté requise, et l'adepte devait
obligatoirement épurer complètement ses cornposants. Les
acides n'étaient pas en vente, et I'obligation pour tout
alchimiste d'apprendre à les fabriquer exigeait des années de
labeur. Bien souvent, le postulant à l'adeptat passait de
nombreuses années en préparation, et I'image du Maître fort
âgé était alors réelle. Seuls ceux qui avaient la chance de
pouvoir travailler auprès d'un alchimiste expérimenté et donc
rompu au labeur concret pouvaient envisager une maîtrise
plus rapide de l'élaboration philosophale. Des personnages
comme Etienne Vinache, à la tragique destinée, ont
probablement appris le gay savoir auprès d'un grand Maître,
mais n'ont pas assimilé la prime vertu de la philosophie
hermétique : la discrétion. Les grands Maîtres, à de rares
exceptions près ont toujours laissé planer le doute quant à
leur réalisation de I'Oeuwe. Seuls ceux qui, gràce à
l'étendue de leur connaissance, médicale par exemple, se

savaient à I'abri de la cupidité cruelle, attestèrent au grand
jour et même réalisèrent la transmutation devant des

témoins. Bien de ces Maîtres, heureux possesseurs de la
pierre philosophale, ont laissé dans leurs écrits la méthode
d'élaboration, sous une forme dissimulée. Chacun a choisi un
appui comme trame, variable selon les époques. Dans le
<< Mutus Liber »», Altus mélange dans les planches des Dieux
de la mÿhologie grecque. A l'epoque où le liwe parut, la
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civilisation grecque, son prestige intellectuel était encore une
réference obligatoire pour tous les lettrés. Esprit Gobineau
de Montluisant, gentilhomme Chartrain, choisit cornme
support la Cathédrale de Paris, Notre-Dame, pour traiter le
Grand Oeuwe, et mettre en parallèle la symbolique
chrétienne avec la symbolique alchimique. Le chevalier
inconnu (encore un adepte qui protégea son anonymat),
utilise les douze travaux d'Hercule pour décrire les

manipulations. Les textes birmans et chinois prennent le
conte et la parabole comme supports à leur enseignement.
Charles Perrault, que tout le monde connaft avec les contes
de [a mère l'oie, fait de même. Ce conteur attachant, qui a
nous laissé Cendrillon (définition du dictionnaire: personne
qui se tient toujours au coin du foyer), le chat botté et autres
contes oir la philosophie hennétique est présente. D'autres
encore choisissent une promenade dans Ia nature et decrivent
ainsi le jardin philosophique, avec une étude des astres qui
eclairent le ciel d'une toute autre façon que les yeux le voient
d'habitude. Les ecrivairs arabes choisissent eux aussi les

contes pour illustrer le savoir (plusieus contes des mille et
une nuits sont à l'évidence des enseignements hennétiques).
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TELIVBE
HEBMf,TIQUE"

Àvant d'évoquer les Maftres qui ont laissé une
empreinte dans la littérature hermétique, autant d'un point de
vue culturel que pour faire intégrer au lecteur la réflexion
philosophique, il est important d'aborder le livre sous
l'aspect Matière Première.

Tout postulant à l'étude austère doit en passer par le
liwe. Il est le passage obligatoire à toute démarche
alchimique. La lecture de ce liwe suscitera chez le lecteur
l'envie de pousser plus avant la culture philosophale.
L'objectif de ce chapitre est de donner quelques aides et
reperes à I'assimilation du üwe hermétique.

L'alchimie se subdivise en deux grandes étapes : la
démarche littéraire, l'observatoire, ou alchimie speculative ;
la démarche opératoire, qui est I'aboutissement logique et
nécessaire à la vérification pratique de la precédente. Bien
souvent, la première phase dure très longtemps, et épure de
façon considérable le nombre de postulants. Des Maîtres
corlme Bernard Trévisan ont cherché la chryaopée pendant
quarante-six ans, faisant preuve d'une opiniâtreté citée
comme réference. Le but cette publication n'est d'ailleurs
autre que de faire l'économie de cette étape, et c'est pour
cela que sont abordées volontairement toutes les facettes de
la philosophie, afin d'offrir aux lecteurs un lanorama le plus
complet de la pensee hermétique. [^a lente rnaturation du
postulant à I'adeptat sera réduite à quelques mois. Réussir la



conjonction de la pensée et de la matière reste la destination
de ce liwe.

I est probable que certains s'imaginent qu'après
l'étude théorique, ils pourront commencer à fabriquer des
métaux précieux. Si tous les composants sont énoncés en
langage clair, les manières de les associer de même, il reste
de toute façon des zones d'ombre dans la manipulation. Les
mystérieuses influences dépendent de chaque laborant. S'il
est sûr que des cas avérés de transmutations rapides (par la
voie sèche) sont relatés par de très sérieux auteurs, ils restent
quand même exceptionnels (ou occultés).

Comme il est écrit dans la première partie de ce

volume, tirer un enseignement précis sur le labeur opératoire
est pratiquement impossible. [-a compréhension du texte
demeure irrationnelle, et j'ai moi-même failli me briser sur les

écueils où butent les possibilités de la réflexion. Le liwe
demeure fermé, car le but recherché de l'écrivain n'est pas

I'explication, mais la naissance des vertus premières qui vont
amener le lecteur à un décryptage instinctif, en imprégnant le
subconscient. J'ai passé des milliers d'heures à tenter de
trouver les clefs de nos plus savants liwes. J'ai achoppé sur
pratiquement tous les liwes anciens. Le message hermétique
écrit ne correspond pas à nos critères de compréhension. La
logique de l'écrivain défie la logique actuelle, cartésienne. La
plupart du temps, le texte sert à poser des questions at»r
strates inconscientes de notre pensée. Il m'est plusieurs fois
arrivé de résoudre une interrogation en suspens mental
depuis des mois, sans pouvoir définir le cheminement
intellectuel conscient ou inconscient qui avait abouti à la
solution. Il est sûr que des psychologues et autres personnes

entreverraient des explications à ce genre de phénomène qui
n'est pas propre au seul hermétisme.

Le liwe donne évidemment de précieuses indications.
Dans le « Traité de l'azoth » un bois donne I'Oeuwe
philosophique en son entier, avec les représentations des
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planètes mercurielles et salines. Si nous avons les bases des
éléments métalliques, eui ne sont un secret pour personne
(argent, étair1 plomb; cuiwe, fer, or). La gravure ne dit pas
sous quelle forme ils doivent être utilisés, et si ces
composants sont les véritables.

l,a description des phénomènes physiques qui
interviennent dans la matière ignée pendant le travail au
foumeau est souvent décrite en détail dans les livres. Mais le
but inavoué est de compliquer le grand Oeuwe, en détaillant
sur des pages complètes les apparitions successivcs du
changement de matière. Le lecteur finit par déduire que
l'élaboration transmutatoire est très compliquee, très longue
et demande une minutie quasiment microscopique. Il ne faut
pas conclure pour autant que la transmutation est simple.
Une association atomique ne l'est obligatoirement pas. La
marche à suiwe est rigoureuse, et si la plupart la cherche
pendant des années, c'est que le moindre faux pas, I'oubli
d'un détail pendant toutes les opérations, empêche la
réussite. Là est un des immenses mérites des livres de
Fulcanelli, avoir donné en langage « clair » les points de
passage obligés pour la bonne marche de la cuisson
philosophique. Le lecteur, en vue d'acquisitions futures,
trouvera à la fin de ce liwe une liste des oeuvres littéraires
réellement porteuses d'instruction philosophique.

Pendant le travail des matériaux dans le vaisseau,
apparaissent des signes tangibles prouvant le bon
déroulement des opérations. I-a galette des rois, par
exemple, est la représentation symbolique avec ses striures
de la bonne cuisson du soufre. Nos trois rois mages suivent
l'étoile nouvelle, autre signe tangible du labeur philosophal,
et apportent chacun une offrande : I'or, I'encens et la
myrrhe. Chacun de ces présents a une coloration distincte et
caractéristiçe. Ils représentent dans le grand Oeuwe les
trois composants du soufre, travaillés philosophiquement, et
non vulgairement. Ce genre de renseignements figure dans
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nos liwes, aussi bien de pierre, de verre que de papier, mais
les y trouver demande une recherche que la seule
compréhension ne parvient pas à mener à terme.

Vous trouverez dans toute la littérature hermétique les
vocables fondamentaux: saün, mercuriel, sulfureux. [,a
déduction logique du lecteur amènera celui-ci à conclure que
le sef le mercure et le soufre rentrent dans le grand Oeuwe.
Mais comme d'habifude, ces constituants vulgaires, pris au
sens hermétique, représentent des principes, et non des
éléments. D'ailleurs, on trouve dans les pages des dizaines
d'expressions favorisant le doute quant à la véritable nature
physique de ces éléments : soufre ardent, sel de terre,
mercure des sages, soufre et mercure salés, eau sulfurée, eau
mercurielle, eau saline, mercure philosophique, etc., et même
plus rarement des associations avec les astres : Mercure
lunatique, lune mercurielle, soufre solaire, soufre lunaire,
etc.. Comme à I'accoutumée, chez les << cr5pteurs >>

hermétiques, ces duos doivent être pensés dans leur
acceptation commune, mais aussi dans leur sens caché. Une
multitude de solutions possibles s'ouwe alors, et a de quoi
désespérer le meilleur logicien. Comme chacune de ces

expressions ne vaut que dans son contexte, mémoriser
chaque idée force dans laquelle elle prend sa supposée
signification oblige le lecteur à des efforts mnémoniques
impossibles de toute façon pour la majorité d'entre nous, et à
des contorsions déductives qui n'amènent qu'à éloigner du
but recherché.

Le liwe ne peut donc amener l'inpétrant, si motivé
qu'il soit, à comprendre en son entier la pensée des sapients.
[^a réflexiorL avec tous ses paramètres, ne perrnet pas
I'intégration du savoir théorique. Elle est évidemment
indispensable, mais il faut lui adjoindre l'imaginatiorl
l'instinct de nature, et laisser tranquillement la maturation
s'opérer dans le subconscient.



La lecture présente cependant un autre intérêt, que peu
d'auteurs ont souligné. La pérenne alchimie, plusieurs fois
millénaire, fait découwir le passé avec un autre regard.
Beaucoup d'historiens ont expliqué la boulimie de
construction qui s'est emparée du Moyen-âge avec la peur
de I'an mille, et la croyance, I'obscurantisme. Que chaque
lecteur aille visiter un monument de l'époque gothique ou
rornne; à part I'attraction touristique avec ses marchands
du temple, I'observateur découwira une structure
architecturale et mentale qu'aucun autre édifice laic ne
possède. Si ces constructiors en pierre, dont les croisées
montent à des hauteurs vertigineuses, furent construites par
des gens apeurés et bêtement croyants... Si la foi rendait les
gerts compétents, voire surdoués, cela se saurait. Le Moyen-
âge fut le printemps des pierres, et l'âge d'or des architectes
du sacré. Il suffit de regarder la cathédrale construite ces
dernieres années à Evry, pour se rendre conpte de la
richesse de cette société pourtant non mécanisée...

LJalchimie amène le curieux de toute chose à modifier
son regard. Un exemple flagrant est la lecture chymique de la
nature. Il faut toujours garder présent à I'esprit que les lois
immuables de la nature s'appliquent au règne minéral. Le
jardinier, avec ses putréfactions, ses conposts, ses phases de
dormance (couvaison ?), pratique sans le savoir I'itinéraire
alchimique des végétaux. Dans le calendrier des opérations
du grand Oeuwe, I'importance des cycles lunaires est
preponderante. Les végétaux de nos jardins y sont aussi
soumis, tout comme nos minéraux. Un des liwes majeurs
s'appelle le « Viridarium chymicum » en français, le jardin
chynique. Des auteurs parlent du laboureur, poü désigner
I'alchimiste au travail.

Le livre alchimique amène à ouwir le livre de la vie. De
par son ancienneté, la pensée hermétique permet à I'amateur
d'aborder les domaines les plus divers, comme les langues
anciennes, l'architecture, les mathématiques, I'histoire, les
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religions, la chimie évidemment, mais aussi I'astronomie, la
minéralogie, la géologie et la physique. (4)

La cabale phonétique (à ne pas confondre avec la
kabbale juive), chère aux disciples d'Hermès, permet au
curier»r de conprendre la langue des hermétistes (appelée
aussi la langue des oiseaux). Derrière chaque mot peut s'en
cacher un autre, d'une autre langue ou en argot. Fulcanelli a
très brillamment expliqué le rapport étroit entre le grec
ancien, celui des Pélasges, et le langage hermétique. Mais il
n'est pas le seul codage usité ; le jeu de mots : par exemple
Latone et la tonne, le sel et le scel, le soufre et soufte, le
corbeau et le beau cor, mercure et cure la mer (les écuries
d'Augias) et bien d'autres ; les allégories, avec lesquelles la
recherche mÿhologrque s'imbrique. L'anagramme est aussi
utilisee d'abondance (pour mémoire, l'auteur du Mutus
Liber). Lucas Jennis, l'éditeur du Viridariurn, avait
transformé son nom en Lucina Senis, en Français, la lucine
du vieillard. Lucine, chez les Romains, présidait à la
naissance des enfants. Quant au vieillard, celui qui tient le
rameau, il est une figure permanente du grand Oeuwe.

François Rabelais est un écrivain resté célèbre, avec
ses personnages truculents cotrlme Gargantua ou Pentagruel.
Mais beaucoup de gens ignorent qu'il était disciple
d'Hermès. Ce fin lettré nraniait le calembour et passe pour
avoir inventé la contrepèterie. Si les lecteurs ont I'occasion
de relire Pantagruel, aveÆ les lumières de la pensée
d'Hermès, le parcours chymique des principaux intervenants
apparaîtra évident. Il resterait beaucoup d'exemples à citer,
mais ils déborderaient le cadre qu€ ce chapitre s'est fixé.

Outre la volonté et l'opiniâtreté, qualités
fondamentales de tout postulant à la connaissance du gay
savoir, le livre demande, pour liwer ses secrets, des vertus
que de moins en moins de gens développent, sans qu'ils en
soient responsables, d'ailleurs. IÂ flânerie mentale,
l'imagination, l'instinct, toutes ces caractéristiques humaines
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non raisonn&s, permettent la compréhensiorl associés à un
bon esprit de synthèse. Réveiller et ordonner ces dispositions
latentes est certes long, mais reste le meilleur moyen de
réussir là où nos esprits cartésiens ont achoppé.



L,ALCHITIIEET
LES LE€EIÜDES"

La légende possède ure caractéristique qui la
diftrencie de tout autre composition littéraire. Les faits sur
laquelle elle s'appuie peuvent être réels, mais très déformés
selon les buts du rornancier, ou tout à fait imaginaires. Le
manque complet de rigueur historique, I'inspiration poétique,
I'embellissement des actes de bravoure de ses héros, la
tradition orale comme seul moyen de transmission du savoir
et I'obligatoire déformation qui en résulte, ainsi que d'autres
paramètres corrlme I'environnement culturel gênent le lecteur
pour retrouver le sens caché. EnIin, les diftrentes
interprétations possibles du texte permettent, selon les états
d'âmes du lecteur ou de son appartenance cuhurelle,
ethnique ou religieuse, de tirer des conclusions très
diftrentes les unes les autres.

Prenons le mÿhe du déluge. Dans la Bible,
l'acceptation première de ce phénomène est la Rédernption
des humains corrompus, avec ce coté culpabilisateur propre
aux religions monothéistes. L'homme étant mauvais, Dieu l'a
puni. Chez les Celtes, il est fait état dans leurs légendes de la
ville d'Ys, cMtiée par Dieu, selon les recits d'Albert le
Grand, interprète de Saint Gwennolé (dans la légende celte,
bien antérieure au christianisme Breton, le Dieu Taranis
remplace Gwennolé), qui prévient le roi Gradlon du
cMtiment suprême que le Dieu, devenu catholique pour la
circonstance, allait faire subir à la cité. Sans mésuser des

tentatives de récupération des légendes bien antérieures à

l'ère chrétienne, le mÿhe du déluge est présent dans les
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mÿhes celtes, évidemment réorienté par les chroniqueurs
catholiques. Il est d'ailleurs surprenant de constater que le
mythe du déferlement des eaux sur la terre est présent dans
lextrême majorité des religions, même celles n'ayant eu
aucun contact avec l'ancien monde. La légende de
I'Atlantide s'y rattache, et permet toutes les hlpothèses, des
plus intéressantes aux plus abracadabrantes. S'il apparaît que
des bouleversements climatiques ont pu provoquer une
montée des eaun, l'idée force d'un déferlement énorme et
destructif du monde par un déluge est réellement légendaire.
Pour qu'un tel cataclysme soit possible, à l'échelle terrestre,
les forces physiques développées dewaient être colossales, et
des traces visibles seraient restées. (5)

Le mÿhe du déluge est symptomatique de
I'interprétation fabuleuse que le chroniqueur orienté peut
faire d'une légende. Le fait, légendaire, devient une réalité
physique, un pilier d'une crolxance ou d'une religion. Le
dogme empêchant toute critique, le caractère réel du fait
dwient indiscutable. Hélas, ce n'est pas propre atx religions.
Il existe bien une vérité historique et une vérité politique. Si
on peut considérer, pour leur grande majorité, que les
légendes partent de faits réels, dans leur trame, la
déformation des faits est telle que séparer le wai du
mÿhique est difficile. Par contre, pour les récits épiques
relatés par des personnages historiques, il est probable que le
conteur a directement influé sur les faits dans un but précis
Ce constat sera étudié plus loin avec les douze travaux
d'Hercule, démonstration magistrale du grand Oeuwe sous
des dehors légendaires.
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LJI BIBIIE.

ehoisir de parler du liwe le plus lu depuis l'aube de
l'humanité, non pour évoquer son contenu général, mais son
sens hermétique, démontre I'influence que la pensée

hermétique y a joué. Beaucoup des anciens alchimistes
occidentaux étaient de très pieux chrétiens, et l'insistance
dans leurs écrits de la relation entre la genèse, I'itinéraire de
Jésus-Christ et le parcours hermétique peut paraître
maintenant trop engagé. Mais il est indéniable que bien des
passages de la Bible présentent des parallèles troublants avec
l'initiation hermétique. Ce liwe monumentaf maintes fois
traduit, sans aucun souci de rigueur linguistique et
historique, avec cette caractéristique propre aux peuples
semites de mélanger le réel et le légendaire, (l'invention
historico-poétique ?), est impossible à interpréter avec
rigueur, notamment pour l'ancien testament.

f,lalheureusement, les rares manuscrits originaux
contemporains à cette époque lointaine, qui permettraient,
après une étude comparative des styles et des méthodes de
transcriptions des faits, une interprétation meilleure du
langage biblique sont, bizarement, toujours non publiés. (6)

D'un point de vue philosophique, la lecture de la
Genèse présente des liens solides avec l'alchimie. La création
rornancée du monde telle qu'elle est décrite ne correspond
plus aux connaissances acfuelles. Quand la Bible annonce
que le monde est âgé de 6000 ans, on sait qu'il est vieux
6'6tr 11pins 15 milliards d'années. Mais la Bible entend par
rmnde le monde humain organisé, le monde en temps que
perception. Le Paradis terrestre, l'éden cosmique, figure le
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lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Eve,
séduite par le serpent, est chassée du Paradis avec Adam
pour avoir croqué la pomme: la symbolique hermétique
donne comme allégorie la chute du couple dans la matière.
L'homme doit pénétrer dans la matière, en percer les secrets,
pour remonter du monde d'en bas vers celui du haut.
Fondamental pour les sapients, percer la matière pour en
tirer sa quintessence est le passage obligé de tout apprenti du
gay savoir. [,a souffrance de I'homme chasse du Paradis
symbolise la souffrance du métal, travaillé au feu. Le serpent,
animal maudit durant des siècles par les ignorants et les sots,
est quelquefois représenté discrètement sur les gravures
alchimiques. Trouver sa signilication dans le bestiaire
alchimique est Ie noeud gordien de l'Oeuwe. Il est la
représentation du matériau inconnu qui remplrce I'or
dans Ie grand Oeuvre, symbole Ie plus important et Ie
plus dur à décrypter. C'est le métal empoisonné, venimeux,
au sens hermétique, s'entend.

Pendant le Moyen-âge et la Renaissance, la majorité
des alchimistes étaient de fervents catholiques (Albert le
Grand, Thomas d'Aquin etc.). il était donc normal que la
Bible prît une dimension hermétique. Bien d'autres passages

autres que la Genèse de l'ancien testament présentent des

analogies avec la gay science. Mais il faut faire montre de
prudence. Les nombreuses paraboles et allégories, l'écriture
poétique, le fond du texte forcément évasif, donnent prétexte
à toutes les interprétations. L'envie de démontrer un
parallèle entre le livre saint et la philosophie d'Hermès était
legitime pour ces alchimistes. Ils s'appuyaient sur I'argument
que Dieu, créateur de toute chose, le grand organisateur, le
grand architecte, avait crée l'univers matériel et représentait
I'imrnatériel, que chacun d'eux pouvait percevoir dans les

multiples tentatives d'élaboration philosophale. De plus, la
vie du Christ, son fils, dans le nouveau testament, présente
des comcidences fort troublantes avec le parcours
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philosophaf pour les adeptes de I'interprétation de la
mystique chrétienne. Plus à titre documentaire qu'à but
pratique, cette interprétation donne une idée de I'influence
de la pérenne sapience.

La vie de Jésus présente, telle qu'elle est énoncée dans
le nouveau testament, de nombreuses analogies avec
l'élaboration philosophale. Lien charnel entre le créateur et le
monde matérief il représente la matière, née dans une grotte,
un endroit caché, à l'abri des regards et, plus important,
dissimulé des rayons solaires (dans le travail opératoire, il est
nécessaire de travailler dans une pièce hermétique à tout
rayonnement solaire). Les rois mages représentent l'étoile du
labeur. Les animaux qui l'entourent dans l'étable incarnent
des matières ou des étapes symboliques du grand Oeuwe. Le
boeut l'âne gris, qui par sa couleur évoque la transition
entre I'Oeuvre au noir et l'Oeuwe au blanc, et le moutorç
qui, outre une datatiorl est la représentation symbolique du
sel nitre, du salpêtre, du cabalistique sel de pierre.

La croix, symbole universel, signe présent dans les
religions hindoues, celtes, et bien d'autres sous ses

diftrentes formes, représente le travail. Mettre en croix dans
le langage alchimique, signifie travailler une matière au feu
pour la faire mourir, afin qu'elle renaisse ensuite. Crucifier
correspond à labourer dans le creuset, avec I'aide du feu.
Clouer un corps, c'est le fxer, prendre le volatil, I'esprit de
ce corps, empêchant ainsi la matière de s'évaporer.
L'évidence s'impose dans la relation complète de la
représentation du Seigneur crucifié avec trois clous de fer
sur un tau.

Il y aurait encore beaucoup à écrire sur le nouveau
testament chymique. Certains auteurs affirment que le
Cantique des Cantiques est une élaboration philosophale. Le
vers, au début (7), « Je suis noire, mais je suis belle, filles de
Jérusalem », a intrigué bien des decrypteurs initiatiques.
Beaucoup ont affirmé que la couleur noire signifiait dans le
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contexte le début de l'Oeuwe, la voie du fumier, du corbeau,
de la putréfaction. Au lecteur sagace le soin de tenter de
trouver dans ce texte véritablement étrange les multiples
étapes censées y figurer. Il en est de même pour
I'Ecclésiaste, théoriquement enseignement alchimique. Le
choix dans le symbolisme n'est assujetti à aucune limite, et
cette phrase suffit à résumer le problème de la volonté
d' interprétation excessive.

Pour finir cette évocation rapide de la chymie biblique,
les majuscules gravées sur les crucifix: I. N. R. I. Pour les
catholiques, ces initiales, au sens exotérique, signifient :

Iesus Nazarenus Rex ludoeorum.
En tatin, et en Frangais : Jésus le Nazaréen, roi des

juifs.

Pour les alchimistes, le sens ésotérique est tout autre.
Il prend comme acception :

Igne Natura Renovatur Integra.
En Français : par le feu, la nature entière sera

renouvelée.

Les apôhes étaient douze, Jésus a fait une retraite de
quarante jours au mont des oliviers, arbre de la symbolique
chymique (le vieillard au rameau d'olivier, la badine).
Certains thuriferaires de l'identité chymique du personnage
de Jésus en ont fait le principe charnel de la philosophie. Il
est sûr que son enseignement, quoique malmené et déformé
par les religieux, garde encore une empreinte dirigée vers le
bon et le haut. C'est la conduite que tout hermétiste devrait
garder.



I^ts q

LJT QULSTE DE JÀ.SON

ET DES ARGONÀIMES"

I^ES DOUZETAAVÀUX

À\ERTISSEITENT.

Voilà deux textes fondamentaux, des plus importants
pour l'alchimie. Ils sont une démonstration magistrale de la
philosophie, et s'ils ont suscité de la part des Maîtres autant
de commentaires, c'gst que les enseignements qu'ils
apportent sont primordiaux pour tout postulant à l'étude.
Leur ancienneté les auréole de respect, en premier pour leurs
auteurs, et pour I'immense mérite du « miracle » grec.

Les Grecs ont créé la civilisation, dâns son essence
noble ; ces penseurs ont réalisé la synthèse de toute la
connaissance du bassin méditerranéen oriental, et en ont tiré
le meilleur. La latinité de la langue française a vécu, malgré
ses ardents défenseurs; I'origine du français est grecque, et
cela rapproche de la plus belle civilisation du monde antique.

ll ne sera pas surprenant pour les lecteurs de savoir
que les Grecs eurent des adeptes de la vieille tradition. Si
pour la plupart leurs noms sont restés anonymes, leurs écrits
sont forts heureusement parvenus jusqu'à nous. En
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choisissant les plus connus, le lecteur se souviendra les avoir
étudiés sur les bancs d'école, au sens exotérique. Ces héros
de la geste antique rappelleront des souvenirs, et les
redécouwir dans leur destination initiale, mais cachee, sera
agreable.

Les récits légendaires des grecs, avec leurs cohortes de
héros, ont fasciné des génerations d'écoliers. Trois parmi les
plus célèbres méritent toute l'attention. [,a toison d'or,
I'Iliade et I'Odyssée et les douze travaux d'Hercule.
Disposant d'une place trop restreinte, au vu du nombre de
sujets qu'il faut aborder dans ce volume, décision a été prise
d'en sélectionnsr deux, rnais le troisième garde toute sa
valeur. Aux amoureux du savoir et des belles lettres de relire
I'Ilbde et surtout l'Odyssée, avec l'enseignement tiré des
detx seuls textes expliqués dans les pages suivantes.

ooo



JÀSONETtÀTOI§ON D'OR"

Un rappel somrnaire de l'histoire: Jason, fils d'Eson
(ou Aeson), roi de lolcos, est victime de son oncle Pélias et
dépossédé de ses droits héréditaires à gouverner. Sa mère
soustrait l'enfant à la haine de son oncle et le confie au
centaure Chiroru enveloppé dans de la pourpre, qui l'élève et
l'éduque pendant vingt ars et lui apprend I'art, les sciences
et le respect des dieux. Pélias, I'usurpateur, ayant appris par
les oracles qu'il cesserait de régner le jour oir un homme
viendrait se présenter à lui le pied déchaussé, voit un jour
Jason s'avancer à lui dans cette tenue. L'oncle ne le
reconnaît pas au bout de tant d'années, mais pris de peur
devant la réalité du présage, le charge d'une mission
impossible pour l'éloigner définitivement: Aller quérir la
toison d'or dubélier Chrysomelle.

Jason fait alors construire rxt vaisseau, la nef Argo;
Athéna, déesse de la sagesse, lui a donné, en guise de mât,
un chêne de la forêt sacrée de Dodone. Jason et les

Argonautes, au nombre de cinquante (cinquante-dewc selon
les sources), partent donc vers l'Orient. A leur première
escale, première épreuve; ils abordent une île uniquement
peuplée de femmes oir règne la reine Hypsipyle. Ils
rencontrent ensuite le devin aveugle Phinée, qui possède la
vision psychique, le don de prophétie. Comme les argonautes
I'ont déliwé des harpies, en reconnaissance, il leur dévoile
l'itinéraire menant au rivage de Colchide. Le vieil homme
leur apprend qu'ils devront franchir une passe difficile,
enveloppée de brumes et dont les rochers mouvants broient
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les vaisseaux qui s'y aventurent. Passé ce goulet, ils abordent
enfin les rives de Colchide. Dans cette contrée éloignée
règne Aétès, qui vit dans un palais merveilleux. Aétès
soumet Jason et ses compagnons à des conditions, s'il veut
prendre possession du lainage d'or. Jason doit capixer deux
boeufs aux pieds d'airain, qui vomissent des flammes, les
atteler àune charnte et labourer vrre tete sauvage.

liais Jason trouve une alliée dans le palais fermé du
roi, en la personne de Médée, la fille d'Aétès. Médée lui a
fait don d'un baume dont il doit enduire ses armes ainsi que
son corps pour être inwlnérable au fer et au feu. Ayarrt
rempli toutes ces épreuves, Jason tue le dragorl gardien du
bélier Chrysomelle,la lance endüte de I'onguent preparé par
Médée. Il puise ensuite I'eau à la source sortant d'une
caverne dont le monstre avait fait sa demeure. Ayant conquis
la toison d'oç il rarnena Médée de ces contrées éloignées, et
il l'épousa. Il la répudia ensuite pour épouser Créuse, fille de
Sislphe. Médée se vengea en faisant périr Sisyphe, Créuse et
les deux enfants qu'elle avait eu de Jason. Celui-ci finit par
recouwer le trône d'Iolcos. Mais süvant une autre tradition,
il serait mort enant et misérable.

Voilà résumé succinctement, le récit. Pour en avoir
une version plus complète, le lecteur intéressé trouvera dans
les bonnes librairies une édition classique.

La version chymique: la pourpre, tissu rouge, est
I'appel du destirl dès I'enfance. Jason étudie pendant vingt
ans les sciences et la religion, passage obligé de tout
alchimiste à cette époque. Son oncle I'envoie quérir la
toison, mission d'oir il ne doit pas revenir, évoquant la
transmutation psychique de l'adepte, la mort du profane et la
renaissance de finitié. La nef argo exprime deux idées force :

la Nef est la partie d'une cathédrale qui s'étend de la porte
d'entrée au choeur. Argo amène à l'art gottr, I'argot. Quant
au vaisseau, il correspond à I'ustensile des chymistes servant
aux cuissons, en verre comme en grès. Les argonautes sont
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cinquante. Nombre réference dans la mÿhologie grecque (les
50 fils d'Hercule, les 50 Danardes, les 50 fils de Lycaorç les
50 fils de Priam), mais revêtant une importance dans le
calendrier avec la ftte de la Pentecôte, cinquantième jour
après Pâques; la descente du Saint-Esprit sur les apôtres,
pour les alchimistes, la fixation de l'esprit volatil dans le
matériau. [,a première escale, dans l'île, est celle de la
tentation; arrêter là la quête, car elle est longue, et demande
donc la prime vertu, la patience. La tentation avec l'élément
Ëminin est le premier mariage de la matière.

La rencontre avec le devin Phinée laisse deviner le
Maître et l'élève ; Maître, il transmet son savoir, en indiquant
les difficultés et les écueils sur lesquels l'étudiant risque de se

briser, dans la mer hermétique, indication de la voie humide.
Le texte évoque la prudence, que tout travailleur se doit de
respecter au fourneau, de peur que le vaisseau ne se brise.
Les Harpies, dans la mÿhologie grecque, figurent trois
monstres ailés, ayant un visage de femme, un corps de
vautour et des gritres crochues; appelées les ravisseuses, les

voleuses prennent plusieurs interprétations : le Maître,
aveuglé par la puissance de son savoir, s'est fait dérober
l'ultime connaissance. Rappel évident de la règle du secret.
Mais elles peuvent aussi figurer le volatil.

Iæs argonautes arrivent enfin au terme de leur voyage,
en Colchide. Un palais merveilleux n'est pas sans rappeler le
titre du livre hermétique « L'entrée ouverte au palais fermé
du roi >» d'Eyrénée Philalèthe, un des plus célèbres
alchimistes. Dans le palais, une cour ornée de quatre
fontaines laissant sourdre du vrr, du lait, de l'huile, et une
onde merveilleuse, chaude l'hiver et glaciale l'été. Les deux
boeufs aux pieds d'airain incarnent les deux feux, extérieurs
et intérieurs, qui gardent la porte d'entrée en bronze du
palais. Jason a l'obligation de rnaîtriser les deux matieres
ignées, vulgaires et philosophiques, et les unir au compost en

labourant celui-ci profondément. Il doit ensuite planter les



dents d'un dragorS desquelles des géants armés naissent, et
les tuer. Allusion faite pff Eugène Canseliet dans
« Alchimie » aux effervescences que se liwent nos matières
dans le vaisseau lors de leurs unions et aux évidentes
précautions que le labourant se doit de garder. Mais
auparavant, dans l'union de Médée et de Jasorq la
symbolique rappelle que seuls les rois et les reines peuvent
s'unir, sous-entendu à la pureté des composants.

la toison d'or, objet final de la quête, est enfin
conquise. Accroché par Phrysos à un chêne kermès au bord
du fleuve Phasis, elle représente la pierre philosophale. Le
dragon, enroulé autour du chêne, est occis avec la lance que
lui a confiée Médée, enduite de son baume. Dernière étape
du grand Oeuwe, il symbolise la liqueur céleste, le dissolvant
qui ronge la semre ouwant la porte du temple. Pour
l'anecdote, le chêne est quelquefois atteint de la galle,
utilisée pour teindre çn noir. L'insecte responsable est une
sorte de cochenille. Cette excroissance galeuse produit par
sechage au soleil une très belle teinture écarlate. Allusion à
peine voilée à l'Oeuwe au noir et à I'Oeuwe au rouge, le
début et la fin du grand Oeuwe.

Retour dans son pays, Jason conquiert son trône et
épouse Médée. Mais après sa repudiation, elle tue et détruit
toutes les personnes supposées ou responsables de sa

disgrâce. Insinuation au manquement à la parole donnée, à

l'irrespect du bon et du bien. [,a deuxième tradition de la fin
de Jason nous montre l'homme qui a su, mais a démérité;
L'éternel conseil des grands Maîtres quant à I'obligation
primordiale pour tout chymiste, I'humilité ?

On peut objecter à cette vision chymique que la quête

de la toison d'or est un parcours initiatique comme d'autres,
notamment les légendes comme la queste du Graal. La
démarche spirituelle de la toison d'or est propre, il est wai, à
bien des parcours. Mais les couleurs, les mariages des

diftrents acteurs, un Maître et un postulant, les animaux
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mÿhiques et f itinéraire attestent que son auteur était versé
dans la philosophie hermétique. Enftr, toute quête ne mène
pas vers une possession matérielle et spirituelle, comme c'est
le cas dans celle-ci. Il resterait évidemment bien des
explications à trouver dans ce récit, notamment dans le détail
des matériaux et des délais. Mais comme dans tout conte
hermétique, les arnbiguïtés demeurent car le but de l'écrivain
n'est pas de donner des détails opératoires, mais une vue
générale du labeur avec, pour l'occasion, des
recommandations morales pour l'étudiant.

ooo



T.ES DOUZETRAVÀUX

Nous avons tous lu, du moins faut-il l'espérer, les
exploits du célèbre Héraclès des Grecs, Hercule pour les
Rornains. Fils de Jupiter et d'Alcmène, Junorg irritée contre
lui, envoya deux serpents pour le dévorer dans son berceau.
L'enfant, déjà robuste, les étouffa entre ses bras. Devenu
gtrand, il se distingua par sa taille et sa force extraordinaire et
exécuta" contraint par son frère Eurysthée, les douze oeuwes
périlleuses suivantes, connues sous le nom des douze travaux
d'Hercule.

1) Il étouffa le lion de Némée.

2) Il tua l'hydre de Lerne.

3) Il prit vivant le sanglier d'Erymanthe.

4) Il atteignit à la course la biche atx pieds d'airain.

5) Il tua à coups de flèches les oiseaux du lac
Stymphale.

6) Il dompta le taureau de l'île de Crète envoyé par
Neptune contre Minos.

7) II tua Diamène, roi de Thrace, qui nourrissait ses
chevaux de chair humaine.



8) Il vainquit les amazones.

9) Il nettoya les écuries d'Augias, en y faisant
passer le fleuve Alphée.

10) Il combattit et hra Géryoq auquel il enleva ses

troupeaux.

11) Il enleva les pommes d'or du jardin des
Hesperydes.

12) Enfiq il déliwa Thésée des enfers.

Outre ces travaux, Hercule accomplit une foule
d'exploits. Il étouffa le géant Antée, fils de la Terre,
extermina le brigand Cacus, déliwa Hésione du monstre qui
allait la dévorer, sépara les montagnes de Calpé et d'Abyla
(les colonnes d'Hercule), délia Prométhée enchaîné sur le
Cauqase, remporta une victoire sur le fleuve Acheloüs, et tua
le centaure Nessus qü voulait enlever sa femme Déjanire.
Mais avant d'expirer, le centaure avait remis à Déjanire sa

tunique teinte d'un sang empoisonné, en lui disant que ce
serait pour elle un talisman de fidélité. Déjanire, se voyant
délaissée pour la jeune Iole, envoya au héros le présent fatal.
Mais Hercule ne se fut pas plus tôt revêtu de cette robe qu'il
se sentit dévoré par d'atroces souffiances et se brûla sur le
mont Oeta, laissant à Philoctète, l'ami et le compagnon de
toujours, son arc et ses flèches, trempées dans le sang de
l'hydre de Lerne, qui faisait des blessures incurables.

Voilà, sornmairement résumé, le récit des exploits du
Héros. Si l'interprétation générale, d'un point de vue
initiatique, démontre des parallèles entre le récit précédent et
celui-ci, on peut également souligner la relation avec la quête
des chevaliers de la table ronde. Notamment pour la ftt,



Hercule ayant été lmpur, ne mérite pas le savoir, et le donne
à Philoctète. lancelot vit le même devenir et c'est Galaad
qui s'identifie à Philoctète. La comparaison entre les deux
héros, à plusieurs siècles d'intervalle, et les déductions quant
à une identité initiatique corrmlrne peut paraître scrabreuse,
mais elle n'est pas unique dans I'histoire.

Un exemplaire de <<La nature à découvert » du
Chevalier inconnu est conservé àlabibliothèque de l'arsenal,
et date du dix-huitième siècle. Il est le seul exemplaire
consultable dont I'auteur ait connaissance. La date exacte de
l'édition princeps est inconnue, tout comme le nom véritable
de l'auteur. Apparemment, cnest dans la deuxième partie du
dix-septième siècle que le liwe parût, sans que l'on puisse
I'affirmer. Publié par les bons soins de J-J Pauvert, grâce à
rm deuxième exemplaire appartenant à Eugène Canseliet),
(8) ce petit liwe livre bien des indications importantes sur la
voie humide. Le Chevalier applique une lecture chymique
arx légender \1" tu mythologie gxecque, très en ,àgu" a
l'époque. Le chapitre inaugurant I'interprétation hermétique
des héros de la geste hellène s'annonce comme la chimie
poetique, fait curieux qui mérite d'être souligné. En
respectant I'orthographe du texte, certains mots acquièrent
rme sonorité diftrente.

Jupiter changé en pluye d'or est le premier ouÿrage.
Les quatre fils de Saturne sont les quatre élémens : fupiter
ruprésente le feu ; Junon, l'air ; Neptune, la mer ou l'eau,
et Platon, la terre

Les parties de la génération de Soturne, coupées par
Jupiter, nous signifient I'Espit ou l'Essence du Soufre, qui
descend du ciel dans la mer ; de ces deux est sortie la Vénus

ou le Vitriol, ou le pincipe de l'or pphique, et le soufre
mdical de tous les métaux qui congèle l'argent vif. Lafaulx
de Saturne est l'eau pphique qui sépare l'Espit de l'or de



son cofps. L'Hercule des anciens est le Mercure purgeant et
vivifiant la terre, c'est-à-dire les Soufre emprisonnés et
surmontant Antée.

Le Dédale est le soufre fue ; son fils est le soufre
légn, tous deux sortant du Labyrinthe, c'est-à-dire de la
captivité, car la nature embrassant son semblable se rend
libre et ne s'envole que lorsqu'on la sublime. Et lcare
volant haut, c'est-à-dire trop subtilisé, ses ailes ayant été
brûlées par le soleil, tombant dans la mer, c'est-à-dire
perdant sa volatilité, il estfixé et de là enseveli par son père
dans le sable, c'est-à-dire qu'il sefixe avec luy.

Midas signifie la poudre de projection- Bacchus le luy
avait apprise, car l'eau qui dissout s'appelle vin et ainsy le
vin estfait d'eau, laquelle étant bien cuite dans les grappes,

fait tout. Et le vin est appelé le Sang de la terre.

ffithon est tué par Phoe\us avec des flèches, car
l'interne agissant excite par la l'externe ; l'humiditë
surabondante est détruite. Cela aussi signifie le Soleil
pphique, ls médecine universelle qui a puissance sur tout et
contre tous les venins.

Thyphon est une exhalaison sèche et chaude de la
terre dans ses entrailles, qui est laforme et I'agent.

La gorgone est une vapeur humide qui est la matière
et la matrice ; le premier sçavoir Thyphon, est une vertu
semblable à celle du vitriol minéral qui congèle les
mercures ou les vapeurs humides qu'ils ont appelés
Gorgones.

Persée est un feu agissant qui, par une liqueur
dissolvante, coupe la tête à Gorgone, du sang de laquelle
est engendré le Soufre fixe, mais non pas le commun, le
Soufre volatil s'appelle Pégase ailé ou volant par l'air ; ces

deux substances, fixes et légères, dont nous avons déià
parlé, sont appelées par Hermès le Ciel et la Tene, le
Supérieur et I'Inférteur, lesquelles, étant uniformes et
contempérées ensemble, guéissent métauc et hommes.
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Escalape est enseigné par Chiron de prendre le sang
dcs gorgones.

Cerbère à trois tètes, fils de Typhon et des Gorgones,
sont les trois substances ou les trois principes auxquels et
pr lesquels, par la chaleur du soleil, se résolvent toutes
choses.

L'Hydre à sept tètes, Scylla avec 6 chiens, sont les
qt métaux entre lesquels Mercure est le Dragon qui
ærde lapomme d'on

Nayades sont les eaux vives.
Le larcin de Mercure signifie et est le spectre de

Jtryiter, et c'est la puissance absolue qu'elle acquiert par
la degrés nécessaires à la perfection.

Le trûdent de Neptune est l'union permanente des
rllris principes en son suja quifont la pedection.

Les flèches d'Apollon sont les rayons tingents du
sleil.

L'épée de Mars est la première couleur qui apparaît
qrès la corntption cornme une épée nue.

La ceinture de Vénus est le cercle diversifié de toutes
æuleurc qui se termine au rouge.

Le soleil, ou soleil engrossé, est rendu fécond par la
vie de l'esprit du monde, dardant ses rayons sur la terre,
Gmrre la régénération et l'entretien de toutes choses.

Le sang qui découla du côté droit de Ia teste de
Lléduse ressuscita Hyppolite, qui avoit été déchiré et traisné
atn enfen par les chevaux de Méduse, et il est aussi bon à
totde sorte de maladies ; mais le sang qui découla du côté
gwhe de la teste de Méduse est un venin très perniciau-

Les douze travawc d'Hercale sont les /igures, les
egrcs et les opérations de I'Art, qui sont :

l" b Calcinaion ;
20 la Congélation ;
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3o la Firation ;
40 la Dissolation ;
5o la Digestion ;
60 la Distillation ;
7o la Subtilisation ;
8o la Séparation ;
9o l'Incération ;
10o la Femtentation ;
llo la Multiplication ;
12o l"a Projection.

Hercule est lefils de Jupiter. C'est l'Artistu né sous la
bonne constellation.

Alcmène, mère d'Hercule laquelle est la prudence,
Minerve qui est I'adresse, le fit allaiter par Juùon pour
obtenir I'immortalité. Junon est la nature aérienne d'oit
procède le nectar qui rend tout immortel. Il la blesse dans le
tétin d'un coup de trident, c'est-à-dire qu'il foit la
séparation de cette humeur aérienne pour commencer son

ouvrage, d'où viennent naître deux serpens qui luy firent la
guerre dans son berceau, c'est-à-dire au commencement de

son ouvrage, l'un desquels serpens est ailé et l'autre sans

ailes. C'est le Mercure et le Soufre des pphes,le môle a la
femelle, le Soleil et la Lune, tous dewc de même origine et

de même nature et source mercurielle qui, par les degrés de

I'Art, se doivent convertir en quintessence. Ce sont les

dragons de qui les Egtptiens faisoient mordre leurs queues

pour nous apprendre qu'ils se doivent réunir en un sujet.

C'est Gabitius et Beya, dont la conionction matrimoniale
engendre Latone qui, engrossée de Jupiter, c'est-à-dire des

influences célestes, luy fera enfanter Diane, la blancheur
des pphes, qui puis après sert de sage-femme à sa mère
pour hry faire enfanter son Apollon, qui est la couleur
rouge.
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Cette matière aérienne est encore la biche ailée, à
pieds d'airain et qui portoit des cornes d'or, que Euristée
commanda à Hercule de prendre à la course, c'est-à-dire
que la matière doit être volatile, qui touteffois contient la
nature dufixe qui lafixe. Ce sont les cornes d'or, c'est-à-
dire les rayons de son soufre, qui ftxent la üvacité de son
mercure.

Le fleuve Alphée est l'eau mercurûelle dont Hercule
se sert pour oster la corntption des estables d'Augias, c'est-
à4ire qui ôte l.o noirceur de la matière.

Les oiseaux Stymphales, défaits par Hercule, sont les
esprits volatils de la matière, qui se fixent sur leur terre par
la continuation dufeu.

Les taureaux et les chevaux de Diomède, qui vomiJient
le -f"u, sont les soufres cachés de la terre minérale qui
rcndent fusibles le baudier d' Hyppolite.

Reyne des Amazones que Eurystée commanda de luy
opporter, c'est le cercle capillaire et diversifié qui paroit à
la décoction de l'élixir.

, Anthée est le fils de la terre. Hercule par trois fois le
'porta parterre, mais sa mère en le touchant redoubla ses

forces. Il vouloit faire de la teste d'Hercule le chapiteau
d'une colonne du temple de Neptune son père. Enfin
Hercule l'éleva dans I'air et, ainsy privé des secours de sa
rsère, il l'étouffa entre ses bras. Anthée est le géant qui
percit son ori§ne du mercare pourri par le mélange de
l'eau et de la terre ppha\e...........

Lefleuve Acheloîis est lo matière de l'élixir purgée de
son hydropisie et de la lèpre ou phtisie, c'est-à-dire de son
mt étrangère et de sa terre. Il est l'eau merc-uielle des

Whes, qui change continuellement de nature et deforme, se

réduisant enfin en terre, représentée par le taureau
qu'Herctrle vainquit et dont il tira une corne d'abondance,
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c'est-à-dire un élixir qu'il donna aux Nynphes pour
multiplier.

Les Nymphes Hespérydes avoient dans leur jardin un
pommier dont les pommes, toutes d'or, furent le douaire que
Jupiter assigna à Junon en l'épousant; et un dragon
toujours veillant en étoit le gardien. Hercule fut commandé
de les enlever ; il ne sçait où le trouver. Il consulta les
Nymphes, qui sont les eawc douces, pour en trouver I'entrée.
Elles le renvoyèrent à Nérée, dieu marin qui est une eau
toute imprégnée de feu et de lumière ; et par le moyen de
Prométhée, qui est I'assistance des cieux, il (W découwe le
lieu et le secret d'endormir le dragon, c'est-à-dire le fixer,
pour emporter ses fruits. Ce dragon est I'eau mercarielle
qui garde les pommes Hespérydes, c'est-à-dire qu'il cache
en lui le véritable or des pphes, et leur véritable soleil qui,
bien conduit, arreste sa vivacité, l'endort et lefixe.

Calus était un voleur qui avoit trois tètes ; il était le

fils de Yulcain. Il avoit trois testes, c'est-à-dire qu'il étoit
le soutîen des trois familles, la réunion du sel, soufre a
mercure, qui prend toute sorte de forme. Il est fils de
Yulcain, c'est à dire dufeu, parce qu'il se doit extraire d'un
autre mercure par le feu. Hercule I'assomme de sa massue,

c'est-à-dire lefixe.
Hercule tire le sanglier tout vif de la neige

d'Erimonte, montagne d'Arcadie, qu'il porte à Euistée,
c'est-à-dire que I'ouvrage pcÆse de la noirceur à la
blanchanr ; mais avant cela, Hercule fut obligé de tirer le
Cerbère des Enfers, que d'abord qu'il eût veu le jour, il
vomit Laconit, c'est-à-dire qu'il se changea de la
corntption en une nature plus padaite....

Le serpent Hydra, né de l'eau mercuielle, a fait le
commencement et la suite des travaux par les changements.
Après cette victoire, sa massue devient inutile : la seule des

dépouilles luy tr{frt.
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L'Hydre ù sept tètes est la multiplicaion de son
oavmge. Notre enfant qui naît dans les eaux est cette eau
mercaielle qui est tout notre secret. C'est le vaisseau
d'Hermès qui contient tout ce qui luy est nécessaire.

Eurydice est cette tete mercuielle qui fait le souhait
des sages pphes. Elle est la fille de I'océan, duquel elle
s'étoit engendrée, c'est-à-dire des eaux. Orphée est le
sannt artiste des eoux, mais trop précipité, qui la
reconduit.

Le Styx est le marais bourbeux qui naît de la dixième
partie de I'océan, et duquel s'étoit engendré l'Hydre que
Hercale avoit combattu. Le serpent qui blessoit Eurydice est
I'eau qui la dissout et lafait entrer dans les Enfers, c'est-à-
üre qui la conduit dans la noirceur. Caron est le Tems. Les
quatre fleuves ténébreux qu'Orphée traverse sont des
dissolutions. La nuit dans son chaiot est la matière
ténébreuse en son chaos; ses trois chiens sont les trois
principes et Pluton le dieu des richesses.

La chaste Diane, soeur du Soleil, c'est la tetre
fcuillee qu'Actéon, un autre téméraire, voulût découvir
dans son bain avant quelle fut desséchée et fixée, et dont
elle se vengea, luy donnant des cornes de cerf à la teste, qui
îrrent sa confusion et causèrent sa morL

Les champs Elyséens sont les terres feuillées.
Eurydice Qui se trouve parmi les Myrtes et les lauriers,
rqrésente cette ôme végétante que le ciel infuse sur la
natière, qui croist tous les jourc par I'imposition de l'eau
meranrielle qui la blanchit jusqu'à la pedection.

Orphée captive Pluton et tous les dieux, qui font les
æulanrs différentes qui succèdent au noir et ne se
perfectionnent qu'ant rouge. Il eût tiré Eurydice des Enfers,
si son impatience n'eût précipité son ouvrage : l'excès de
son amourfit l'excès de son fan. La sagesse est le temps et
b prudence est la patienca
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Daphné, nyrnphe, fille du fieuve Pénée, est fille de
I'eau et n'est que glace : elle est l'eau mercurielle des
philosophes. A cause de sa poursuite du soleil, elle est
changée en laurier, c'est ù dire en couleur ÿerte, qui fait
I'entrée en sa perfection.

Saturne coupant les génitoires du ciel, les fit tomber
dans la mer, d'où sortit une écume qui donna naissance à
Yénus. Les nymphes élevèrent cette diünité naissante dans
une conque marûne. Elle ne fut pas plutôt sortie qu'elle
essuya ses cheveux, pour paroistre plus belle à son arrivée,
dans I'isle de Chypre. La tene fit éclore sozs .ÿes pieds les
Lys et les roses dont les Grôces luy firent couronne ; les
heures luy donnèrent une robe déliée de toutes couleurs.

' Mercure fut le premier des dieux qui I'engrossa, et elle en
eût Cupidon. Mars voulut en faire autan4 mais il y fut
enchaisné et troublé par son mai Vulcain.

Yénus est I'eau mercaielle qui, découlant du ciel,
apporte tout ce qui luy est nécessaire. Les Nymphes qui
l'élèvent sont les eaux douces qui lavent la terre et la
nourrissent dans une coquille de mer, c'est-à-dire an oeuf
philosophique. Les cheveux tout mouillés qu'après sa
naissance elle éponge de ses mains pour paroistre plus belle
sont les humidités qui se dessèchent en les congelant- Les

Jleurc que I'isle de Colchos fait éclore à son arrivée, toutes
les trois couleurs mystériewes, la noire, la blanche a la
rouge qui successivement, font éclater la gloire. La robe
que lui donnent les heures est le pourpre qui lui vient par le
tems. Mercure se joint à elle et ils ne font qu'une eau qui
produit I'amour : c'est I'Elixir. Mars qui voulut en jouir est
une couleur impadaite entre le rouge et le noir, que le soleil
découvre par les filets de Yulcain, c'est-à-dire par la
perfection qui se termine au soleil des pphes par laforce du

.feu-
Les eaux bourbeuses du Déluge engendrèrent ce

venimewc setpent Python. Apollon, qui seul étoit destiné
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pour sa ntine, brisa son carquois sans luy rien faire ; mais
enlin .les raisseaux de venin dont le monstre étoü rempli,
s'écoulant par ses blessures, laissèrent le cofps sans
mouvement en luy ostant la vie.

Le serpent Python est la matière; il naît de la
conuption des eatuc; il contient tout ce qui luy est
nécessaire et mesme, il est le vase de sa perfection. Apollon
est la chaleur du Soufre minéral dont la vertu est de tuer et
de congeler son humide.

Les Egtptiens montrent la nécessité de la petfection
du cercle, en la conjonction de ses deux extrémités, la teste
et la queue.

Mon cher frère, lisez, méditez et priez le Dieu tout
puissant, qui est le véritable auteur de la nature, qu'il vous
la fa-sse connoistre, ainsy que ses effets, et quand vous la
connoistrez, il ne vous sera point dfficile de porvenir à la
fin désirée.

Loué soit Dieu.
Amen.

Mis à part les évidentes relations alchimiques, on peut
être surpris par la grarnmaire du texte. L'artiste, bien que
très instruit des « choses de nature >», et nonobstant certains
vocables pouvant paraître crus, n'a fait aucun effort de
qartære et de gramrnaire. A se demander si le chevalier
inconnu dominait bien la langue française. Le nombre de
repétitions donne au texte un caractère brouillon, comme si
I'artiste n'avait fait aucune correction après son premier jet
de plume. Le nombre de « c'est-à-dire » (sans traits d'union
dans le texte original) est proprement sidérant, s'agissant
d'un Maître du savoir. Faut-il y voir une nrse pour éloigner
I'ignorant, surpris par la narveté littéraire ?
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Une autre question que l'amateur peut se poser tient à
l'essence même de la démarche symbolique. Les
commentaires des douze travaux d'Hercule du chevalier
inconûu, si instructifs soient-ils, ne constituent-ils pas une
interprétation personnelle, et partiale ? Voilà un des
problèmes majeurs de l'étude. Quiconque, bien instruit de la
symbolique initiatique, peut interpréter à f infini un texte, un
récit, un poème. Dans un domaine purement spéculatif, les

déductions peuvent être irrationnelles. IÂ tentation de
l'interprétation systématique, avec les aléas qui en découlent,
peut engendrer chez beaucoup de postulants un flou tel qu'il
est alors impossible de séparer le bon grain de I'iwaie, pour
employer une image chargée de symboles. D'autre part, Il
faut garder à I'esprit que I'interprétation est un domaine en
apparence irrationnel, et raisonner rationnellement est

presque un non sens. Pourtant, c'est la conduite qu'il faut
tenir, interpréter sans excès et surtout, pour rester concret,
tenter de déduire systématiquement les implications au
niveau pratique du travail au fourneau. Le reste n'est que

spéculation, la théorie sert de support à la pratique.

S'il est certain que les << Douze travaux » décrit un
parcours initiatique, il est plus hasardeux de dire que c'est un
parcours alchimique. Son auteur ne I'a pas écrit
volontairement vers cette destination. Mais les parallèles
entre le labeur philosophal et le texte sont tels que les

commentateurs s'en sont servis comme support. Il en va de

même pour le cycle du Graal et pour bien d'autre écrits à

vocation initiatique.

Etudier les douze travaux demande d'abord un bon
dictionnaire. [-a première tâche consiste à s'instruire des

nombreux personnages acteurs de cette epopée. Ensuite,
définir le sens des mots et expressions anciennes, la
sémantique entre le parler du dix-huitième et de notre fin de

vingtième siècle peut entraîner d'importantes ereurs: par

exemple, le premier travail, la calcinatiorL n'a plus du tout le
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sens de la chimie contemporaine. Si, par calciner, on entend
maintenant brûler à feu très vif, pour mettre en cendre, ou
encore de réduire en chaux par I'action du feu, deux cents
ans auparavant, co vocable avait une toute autre
signification. Il désignait l'oxydation, c'est-à-dire, l'action de
l'oxygène sur les métaux (la rouille pour le fer, le vert-de-
gris pour le cüwe). Toute personne qui commencerait un
travail sur un métal du grand Oeuvre avec le feu courrait à
l'échec.

Le verbe congeler ne doit pas être considéré dans son
acception moderne. Il est évident que le propos de I'artiste
n'est pas de baisser la température des composants, mais de
solidifier, de densifier ou de coaguler.

L;'artiste décrit les douze étapes de la renaissance
philosophale. Il a d'abord défini les quatre éléments rentrant
dans le gand Oeuwe, mais sans en préciser leur signification
alchimique. Il s'adresse donc à des lecteurs déjà instruits de
la science du gay savoir. Il joint ensuite des significations aux
personnages de son commentaire, et tout de suite le texte
devient confus. Dans une première étude, le dictionnaire
définit les mots vitriol, soufre et mercure. Vitriol, pour les

anciens, était le nom donné pour les sulfates : Vitriol blanc,
sulfate de zinc, vitriol vert, sulfate de fer, vitriol bleu, sulfate
de cuiwe. Mais il est aussi le nom de l'acide sulfurique
concentré. Le mercure est le fameux métal liquide, qui a dû
extasier les chymistes. 11 existe la plupart du temps dans la
nature à l'état de sulfure, appelé aussi cinabre. Le soufre, du
latin sulfur est un corps simple d'une couleur jaune citron. Il
est très répandu dans la nature, où on le trouve à l'état de
zulfures et de sulfates, ou encore à l'état natif au pied des

volcans. On l'emploie pour fabriquer I'acide sulfurique. Ces

renseignements, aisés à trouver, indiquent des matériaux,
rnais n'éclairent pas quant à leur utilisation.

Le Chevalier inconnu n'a pas fait exception à la règle
hermétique. Il mélange ensuite toutes les opérations, des plus
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importantes atu( plus discrètes, pour embrouiller l'étudiant.
Mais l'étude approfondie s'avère très intéressante. Thphor5
par exernple, est selon le Chevalier, une exhalaison sèche et
chaude. C'est donc d'un gaz, d'une vapeur, ou d'une odeur
qu'il s'agit. Ce n'est pas la vapeur, puisque l'exhalaison est
sèche. Pour le cas précis, c'est le gaz sulfureu( que Typhon
incarne, gaz prodüt pendant la cuisson du soufre minéral,
l'anhydride sulfureux, incolore et suffocant. Quand Eugène
Canseliet dit que l'artiste ne doit pas se laisser surprendre...

La légende d'lcare et de Dédale est bien connue. Le
Chevalier annonce: le Dédale est le soufre fixe. Son fils est

le soufre léger. L'un représente donc le soufre minéral, et
l'autre l'anhydride sulfureu:<, lors de la cuisson dans un
vaisseau fermé. L'artiste évoque la preparation du soufre
philosophique, qui se fait par brûlage, évaporation et fixation
sur un autre support. Toutes ces opérations d'épuratiorl
forts longues et compliquées, sont en partie épargnées
maintenant car la chimie actuelle propose à la vente des

composants très eptrés. Il n'en était pas de même à l'époque
où écrivait le chevalier, et tous les Maftres insistaient sur
l'extrême importance de la pureté des matériaux.

Les mots et phrases importants du récit rnarqués en
caractères gras doivent maintenant être familiers au lecteur.
Le Chevalier a rappelé les principes et les couleurs
fondamentales de l'élaboration. Sont décrits en langage clair
les quatre éléments, l'union première, les trois principes
chymiques d'associatior5 les couleurs primordiales des trois
étapes principales. On devine aisément que la partie
allégorique du texte renferme beaucoup de renseignements
utiles au détail des phases opératoires. Les terres feuillées,
déjà évoquées précédemment, figurent la cuisson du soufre
philosophique, amalgame de trois matières qui, sous le feu
du foyer, fermentent une « mousse » épaisse. Sur la surface
de cette mousse se dessinent des striures rappelant la galette
des rois. Les terres feuillées sont, sous un vocable diftrent,
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I'apparition de ces striures apportant la preuve de la bonne
conduite des opérations.

Le Chevalier glisse aussi un proverbe alchimique, pou
modérer les ardeurs des étudiants trop pressés de mettre en
pratique les déductions qu'ils ont tirées de l'étude théorique,
et en même temps, induit le principe d'une cuisson longue,
pour les matériaux, dans la voie humide. A cette époque, une
cuisson douce et à ternpérature constante nécessitait une
attention soutenue, Quelquefois plusieurs jours de suite. Des
étudiants empressés, en malmenant la matière par une
combustion trop forte, ont été victimes d'accidents
(principalement rupture du vaisseau et plus rarement
explosion), malheureusement préjudiciables à leur intégrité
physique et, de toute façon, obligeant les plus volontaires à
recommencer lnOeuwe depuis son début. Les matériels de
chymie, en velre, ne possédaient pas toutes les qualités de
fabrication reqüses, corlme les articles que l'on acqüert
actuellement : normes strictes de résistance à la chaleur, aux
chocs, et pâtes de verre de haute technologie.

Un peu plus loirg le chevalier évoque Saturne, le Dieu
premier, et planète des mystiques et des philosophes. Il
explique le cheminement de la naissance de Vénus. Les
nymphes élèvent Vénus, le cuiwe, dans une conque marine.
Pourquoi préciser marine, la conque n'étant pas un
coquillage d'eau douce ? (genre de mollusques marins
acéphales; nom commun : vénus). Les alchimistes, pour
provoquer la création du vert-de-gris, macéraient leur
lirnaille de cuivre dans de I'eau de mer. Vénus est engrossée
par Mercure. Et ensuito, ptr Mars, le fer, et cela pose un
problème. Le mariage des matériaux est impossible tant que
Vulcairu le feu, le forgerorl n'a pas tourmenté ce métal.

L'eau mercurielle, I'eau des sages est dénommée
Vénus. C'est évidemment le composant liquide cher aux
philosophes que le lecteur aura reconnu. Le chevalier
I'appelle Vénus, est-ce pour mystifier l'étudiant ? toujours
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est il que cette << erreur »» n'est pas un hasard. Quant à I'oeuf
philosophique, il correspond à une allégorie de l'union
terminée des rnatières. C'est le moment où, passé le mariage
des métaux rouges, celui des métaux blancs, et après leur
union grâce au sel philosophique, le laborant obtient dans
son vaisseau un agglomérat de matière, qu'il va falloir laisser

couver... V

Ce texte pourrait être détaillé sur plus de vingt pages,

les implications étant nombreuses. Mais tel n'est pas le but
de cet ouwage. l,aissons à l'étudiant sincère le soin de
s'exercer au décryptage philosophique. Culturellement, c'est
déjà très enrichissant, et pour la vieille sapience, c'est le
meilleur moyen de devenir un sapient. Le seul conseil à
formuler est celui d'avoir toujours présent à l'esprit que
l'étude theorique aboutit à la pratique, et que derrière
chaque mystère d'écriture se dissimule trne matière concrète,
palpable: métal, minéral, liquide, fumée, gaz, dêpôt, scorie.
Mais cette démarche évite à l'étudiant de tomber dans la
divagation symbolique. L'étudiant doit aussi prendre le
temps, et cristalliser son attention sur un seul texte est
rarement constructif. L'étude du symbolisme produit un effet
pervers, c'est de déstabiliser le mental, et souvent de manière
très insidieuse.

<< La sagesse est le temps, la prudence est la
patience. »»
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tÀMoYEN-À§t.

IF,qCHEVÀUEB§
DE LATABTÀ BONDE"

C'est au Moyen-âge qu'apparaît une suite de plusieurs
récits évoquant une épopée chevaleresque et mystique. Dans
son essence même, cette queste, la recherche d'une coupe,
du calice contenant le sang du Christ, si elle est imprégnée de
l'esprit chrétier1 en diftre sensiblement. L'église, au prix
d'efforts séculaires, a réussi à imposer son dogme sur toute
la terre d'Occident. Elle a éliminé en son sein toutes les

hérésies, tous les déviationnismes. Le point culminant en est
la destruction de I'ordre du Temple, en 1314. Mais le dogme
chrétien pèche à cette époque par un numque d'absolu, et les

croisades ont participé à créer dans les rangs de la noblesse
une aspiration à un idéal autre que celü proposé par la
hiérarchie épiscopale, dont les frasques exaspèrent les

hommes epris d'absolu (le même phénomène a eu lieu un
siècle auparavant, avec I'hérésie Cathare, qui déclencha la
seule croisade en terre d'Occident et finit en une boucherie
innorffnable).

Pourchassés par les zélés défenseurs de la foi
chrétienne, des groupes épars semblent s'être organisés sous
r.me forme plus secrète, notamment en Angleterre, en France,
en Allemagne et en ltalie. Si les structures de ces groupes
sont très fluides, la diffi.rsion de leur pensée par le récit
connaît une grande résonance dans tout l'Occident. La soif
d'idéal, l'aspiration à la pureté de l'être, la recherche
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spirituelle libre, ce dont ûranque cruellement le monde
chrétien, va s'incarner dans ces récits du douzième siècle.

Il faut bien dire que I'inconscient de la population est
encore marqué par la tradition celtique, malgré les efforts de
la religion du crucifié. L'influence de la magie, bannie chez
les chrétiens, exerce encore une fascination sur les
populations. Le sectarisme des ordres catholiques, avec ses

dominicains austères, futr.rs créateurs de la Sainte
Inquisitior5 l'opulence affichée dans laquelle vit la majorité
des hiérarques religieux amènent la population, et parmi eux
une frange de la noblesse, à rechercher une nouvelle
aspiration tendant vers un absolu qui, s'il ne renie pas le
Sauveur, mélange dans sa geste des traditions
antéchrétiennes.

Le calice, représentant le pinacle de la perfection, peut
en effet être relié au chaudron celtique, dont un exemplaire
superbe est exposé au musée de Copenhague (9). L,a

décoration exécutée au repoussé est un très remarquable
exemple de I'art celte. La coupe est toujours associee dans
les légendes celtiques avec la lance, arme symbolique des
représentations hermétiques. Le chaudron, symbole de la
nature, contient l'eau de vie, et procure l'immortalité. Les
textes chrétiens reprennent d'ailleurs dans le martyr du
sauveur cette scène. La coupe ayant servi lors du dernier
repas de Jésus, recueille le sang du Christ, tenue par Joseph
d'Arimathie, au flanc du crucifié, blessé par une lance.
Pendant sa captivité, Joseph ne survit que grâce au Graal.

Plusieurs versions et arrangements de I'histoire de la
queste existent (ce résumé est amputé des actes de
bravoures, de batailles et de conquête pour ne décrire que de
la mystique du cycle du Graal).

On peut situer le lieu de l'épopée dans le pays de Gallç,
en terre des angles. Le personnage clé en est Merlin, né de
I'union d'un ange déchu et d'une simple mortelle, mage qui
possède le don de prophétie, la connaissance de la médecine
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et le pouvoir de comrnander atu( éléments. Il tient ces dons
de son ascendance demi divine, et de sa mère une sensibilité
aux passions humaines.

Àrthur, enfant élevé par des humbles, doit retirer
l'epée du pouvoir pour être désigné roi. Il est la figure de
I'enfant roi, prédestiné. Ayant conquis son trône, avec les

bons conseils tactiques de l'enchanteur Merlin, celui-ci lü
explique pourquoi I'homme a perdu l'âge d'or, et lui
annonce la nécessité de retrouver le calice qui contient le
sang du Christ.

Les chevaliers qui ont assisté Arthur pendant sa

première partie de sa vie vont constituer un Ordre, une
confrérie mystique: Les Chevaliers de la table ronde. Ce
nom provient de la table autour de laquelle ils se réunissent
et ils sont au nombre de douze ou cinquant. or.r .irrq.r*t"i
deux selon les versions (10). La queste commence. Le
chevalier le plus pur, celui qui parait le plus digne, est
I-ancelot du Lac. ll a été élevé dans le château du fond du
h, pa. Viviane. Lancelot, le chevalier à I'armure blanche,
tombe amoureux de la belle Guenièwe, épouse du roi. Il est
alors exclu du cercle des chevaliers, ayant péché
charnellement et en conséquence ne pouvant pas être digne
d'accéder aux marches du palais où le Graal est gardé.

Les espoirs se portent ensuite sur Perceval, le Preux.
Perceval, isolé du monde extérieur par sa mère, qui I'élève
loin des tourments de l'époque, rencontre un jour trois
chevaliers, et ayant soif de voir et cornprendre le monde
extérieur, les suit à la cour du roi Arthur. Il remplace
Iancelot à la table des chevaliers. Mais Perceval a commis
tnois fautes qui le rendent indigne de découwir la Sainte
relique. Il a laissé mourir sa mère, il a assassiné un chevalier
à I'armure dorée, et, lors d'une vision mlrtique, lorsqu'il a
vu le Graal, il s'est tu auprès de ses compagnons.

Vient enfin Galaad, le troisième postulant. Fils de
Lancelot, il ignore sa parenté avec le premier des chevaliers.
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Son grand-père est le roi Pellès. Plus religieu( que les deux
précédents, il est armé chevalier au fond d'un monastère. Il
prend place parmi les chevaliers de la table ronde, et remet
complètement son âme entre les mains de Dieu. Commence
alors sa queste, jalormée d'épreuves, qui vont petit à petit
épurer son âme et son corps, le rendant digne d'accéder
enfin au palais fermé du roi, palais qui contient le Graal et
dont son grand-père est le gardien. Accompagné de Perceval
et de Lancelot, ils pénètrent enfin et communient. Jésus
apparaît enfin et leur ofte alors le Don de Dieu, à laquelle
leurs âmes aspiraient depuis tellement de temps. Mais seul
Galaad regoit I'illumination, Perceval et Lancelot n'étant pas
purs.

La queste du Graal, imprégnée de symboüque
chrétienne, est une des traditions les plus mystiques.
L'ésotérisme chrétien y est sans cessé rappelé, même si
l'église officielle I'a toujours nié ou ignoré. Ces récits
parurent à l'époque des croisades, et la nécessité d'une foi
pure accompagnait les croisés dans le pèlerinage guerrier, en
réaction alrx moeurs cléricales des églises d'Occident.

Pour un alchimiste, cette geste est assez simple à
décr5pter, car elle ne rentre pas dans le détail opératoire. Les
grandes lignes de la démarche philosophale sont tracées,
mais il s'agit là mis à part des évocations de matériel du
laborant, d'une vision que tout impétrant à la philosophie
hermétique doit avoir. Cette interprétation s'adresse
évidemment aux hermétistes de l'époque moyenâgeuse, et de
ce fait devient obsolète pour I'heure actuelle; la rigidité du
moralisme chrétien rnprégnait toute la démarche alchimique,
ce qui n'est plus le cas maintenant. Trois objets clés
apparaissent dans la queste des chevaliers : l'épée, la lance,
le Graal et un lieu symbolique entre tous pour les alchimistes
du Moyen-âge : le château. L'épée des chevaliers symboüse,
le lecteur I'aura compris, la croix. Au sens exotérique, elle
est le symbole du martyr du Sauveur, la représentation du
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travail au creuset. La lance, arme perforante s'il en est, au
sens exotérique, fut celle qui servit à vérifier la realité du
décès de Jésus. Pour celui qui regarde le Christ, non pas

comme entité charnelle, mais comme travail des composants
sur le feu, la lance est l'image du métal qu'il faut percer afin
d'en tirer sa quintessence. Quant au calice, vase, coupe
mÿhique, que signifie-t-il ? Au depart, il s'agirait d'une
pierre précieuse que l'archange Michel aurait détachée du
front de Lucifer en le frappant. On voit tout de suite le crédit
à apporter à ce genre d'élucubration. Le Graal, objet
fabuleux, expression par son origine et son contenu de
l'amour divin, opposé à Lucifer, créature maléfique. On
retrouve ici les dualismes propres au judéo-christianisme, le
combat des deux natures, le bien et le mal. Pour le
philosophe, le Graal représente la pierre philosophale, objet
de la longue queste des trois chevaliers.

Le château, muraille de pierre avec ses tours et sa
lourde porte verrouillée, est souvent schématisé dans les

dessins alchimiques du Moyen-âge et de la Renaissance. Il
symbolise dans les gravures I'athanor, le fourneau de
I'alchimiste. Une tour crénelée, la porte ayant comme
fonction celle de servir d'âtre. Le château philosophique est

donc l'expression du travail au foyer, la porte d'entrée étant
le feu matériel. La hauteur de I'athanor varie selon les

gravures, et ne doit pas avoir une grande importance. La
cuisson des composants se fait, pour la voie humide, au
sommet de la tour, et pour la voie sèche, à I'intérieur de la
tour. Le château des chevaliers demande à être mis en
relation avec le palais antique.

f,iaintenant les personnages. D'abord le roi Arthur.
Predestiné dans la geste de la table ronde, il est l'élu qui tire
l'epée de la pierre, le seul élu alors que beaucoup d'autres
ont essayé. Il vibre donc avec la pierre, il est en harmonie
avec elle. La pierre symbolise la matière brute, il faut la
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travailler. Le roi représente donc pour les chevaliers l'union
sacrée, celui qui peut.

lancelot est élevé au fond des eaux, dans le château du
fond du lac. C'est le chevalier à la blanche armure, le métal
blanc.

Perceval le Preux, et cnest là le détail important, a tué
le chevalier à l'armure dorée. Il a de lui-même abandonné la
quête, ce chevalier étant le conrposant primordial et inconnu
du grand Oeuwe. Sans lui, il ne peut finir la quête, le
composant initial étant perdu. Pourtant, il possédait les
atouts pour réussir. Les trois fautes qui ont conduit sa
recherche vers l'échec peuvent être interprétées comme des

erreurs manipulatoires.

Vient enfin Galaad, le pur, le chevalier à la foi sans
faille, et dont la conduite est irréprochable. Il est le seul élu,
il peut posséder le Graal. Accompagné de Lancelot et de
Perceval, couleurs symboliques, il accède au palais avec son
père, chez son grand-père, gardien de la sainte relique,
demier rempart avant la révélation. Cette filiation correspond
bien aux moeurs de l'époque, oir l'hérédité jouait un rôle
déterminant dans la société feodale. Mais elle suggère aussi
la paternité et l'affinité des composants du grand Oeuvre.
Nous trouvons le grand-père des métaux, le père (le
chevalier à la blanche armure, symbole du mercure des

philosophes), et le fils, qui ignore le lien familial avec les

deux précédents. La filiation hermétique des composants de
l'élaboration philosophale s'appuie sur le même principe, et
retrouver cette suite évolutive est une des préoccupations de
I'alchimie spéculative. On ne s'étonnera donc pas que cette
démarche dure fort longtemps. Le Graal, rnatérialisation de
la pierre philosophale, est amené par Jésus, principe charnel
de la pensée hermétique d'inspiration chrétienne. Le
personnage du seigneur, permanent durant le Moyen-âge et
la Renaissance dans la philosophie hermétique occidentale,
reste indispensable avec la révélation du don de Dieu. Galaad
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subit des épreuves qui vont l'épurer des préoccupations
terrestres et va consacrer son existence, avec l'aide de sa foi
ardente, à la recherche du Graal, et sa sublime récompense
sera la venue du Seigneur en personne, lui amenant la coupe
tant désirée. Nous sommes à l'époque des croisades, et
l'allusion quant à la présence du sauveur dans la queste est
aussi une motivation pour les chevaliers.

La lecture des textes à vocation initiatique amène
l'étudiant à établir des corrélations entre les diftrents récits.
Il apparaît vite évident que la trame de ces contes reste
identique pour leur majorité. Il s'agit toujours d'un voya.ge,
jalonné d'épreuves qui vont arnener le héros à se

transcender. Au bout de son itinéraire, il sera en pleine
possession des moyens psychiques qui lui ouwiront toutes
grandes les portes du rituel palais, pour recevoir la
révélation. Partant de ce scénario, les auteurs transforment,
fonction du moment, le personnage et les lieux. Mais le but
ultime reste toujours la consécration qu'offre le Don de
Dieu. Ensuite, le côté moralisateur qui érnane des échecs

qu'essuient les héros défaillants sert à rappeler la rigidité que

tout initiable doit garder, que I'on soit catholique ou autre.

Devant la multiplicité des interprétations possibles,

l'observateur critique va déduire en toute logique que ces

récits permettent toutes les dérives, même les plus
permissives. C'est d'ailleurs vrai, mais le conte initiatique est

loin d'avoir ce monopole. Les commentaires varient en
fonction du cursus initiatique du lecteur. Un franc-maçon, un
martiniste, un rose-croix aura une autre vision de ces récits.
L'alchimiste interprète les textes avec l'influence métallique,
et il faut dire qu'ils s'y prêtent waiment.
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Un am1 laboureur inspiré du décryptage symbolique, et
ajoutant à cette prodigalité un humour peu courant,
m'adressa en 1989 un texte qui piqua au vif ma curiosité.
Cette fable symbolique illustre de parfaite manière la distance
mentale que tout hermétiste doit garder pendant l'étude
symbolique. En voilà l' intégralité.

<t Pour qui voudroit prendre le temps de

cuire dans une ean pure, libre de toute trace
d'impuretés, sttr feu doux en son
commencement, nos composants de la nature,
à savoir, la jaune d'Améique, I'orange racine,
le blanc violacé et le long vert blanchôtre,
après avoir précédemment fait dissoudre dans
matière du lait de notre boeuf, le fntit des

croisés ramené de Palestine, et mélangé sur

feu vif notre tantreau, y adioustant le plaisir de
Bacchus, les couronnes de la gloire, notre sel
et son compagnon piquant, en laissant décuire
à feu moyen plusieurs heures. Surveillant bien
la lente coction, de peur qu'il n'y bfitlât les

morceantx, la conséquence étant qu'il faille
recommencer l'Oeuvre en son entier, toute
combustion de la nateria prima réduisant le
labeur à néant.

L'étudiant patient et volontaire prendra
lors dans ce petit monde, le soin de véifier le
bon ordre des opérations, en tournant de temps

à autre le compost vigoureusement, ceci aJin
que le mélange de la chaleur du foyer restôt
bien homogène. Et, si besoin s'en fait sentir,
n'hésitant point à radiouster de notre eau, en

quantité, de telle sorte que le niveau y
demeuroit toujours le même. Après avoir laissé
reposer un passoge de la lune, au petit matin
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après potron-minet, y remet le feu lent sous le

foyer. Au dégagement de I'odeur de nectar
qu'il ne manquera point de s'y faire sentir
assez viste, l'étudiant sauroit qu'il a bien
appris de ses grands Maî*es le savoir
traditionnel, et il pourra à juste titre se régaler
de /igurer parmi eux. Il pouffa enJin jouir de
la vue et de I'odeur des nectars, en notre
philosophiqu e cuisin e. >>

Pour moi, en première lecture attentive, I'hermétisme
du texte sautait arD( yerx. Mais quelle opération alchimique
ou spagyrique rnon ami voulait-il décrire ? Mystère. Au bout
de quelques minutes, ot, intrigué par des sourires
goguenards, je lui demandais la clef. C'est au milieu des rires
des autres camarades présents mis dans la confidence, qu'il
m'avouât que j'étudiais la recette...du pot au feu ! ! !
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tESPBINCIPÀUX
MJhITBE§,

Faire un choix, parmi les nombreux alchimistes qui ont
laissé des écrits, oblige à une impartialité dans cette sélection
que certains critiqueront. Beaucoup d'hermétistes restent
méconnus, leurs oeuwes n'étant pas rééditées depuis
quelquefois plusieurs siècles. D'autres sont célèbres, Ptr
l'influence que leur pensée a produit dans le monde religieux.
Certains, tels Blaise Pascal ou Isaac Newton, brillent
universellement par leur génie. Des alchimistes comme Saint

Vincent de Paul or1 laisse à I'histoire le souvenir de leur
générosité au service des pauvres. Avicenne était médecin.

Martine de Bertereau, baronne de Beausoleil, auteur de la
« restitution de Pluton », en 1640, nous est connue pour
avoir fini sa vie à la Bastille, avec sa fille, sous l'inculpation
de magie, après une captivité de plusieurs années. Nicolas et

Pernelle Flamel sont les plus populaires des alchimistes

français, et Fulcanelli le plus lu, et pourtant un des plus

mystérieux.

Evoquer en détail tous les adeptes de la science

d'Hermès demanderait un travail énorme et nécessiterait
plusieurs centaines de pages, depassant le cadre de cet

ouvrage dont la furalité reste l'alchimie opératoire. Mais la

nümoeuvre philosophale ne pouvant être séparée de la
culture hermétique, force était d'opérer une sélection. Ce

choix s'appuyait sur trois critères. Leur célébrité,
l'aboutissement certain de leur grand Oeuwe, et la relative

facilité de lecture de leurs écrits.
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Ces choix d'auteurs parmi la foultitude des
compagnons des siècles passés obligent rnalgé quelques
réticences à oublier bien des vieux Maîtres. Il en allait de
même pour les textes anciens, en ne parlant pas de Virgile,
dont I'Eneïde est pourtant un texte majeur. « Si les destins
t'appellent »>, avertissait le célèbre auteur dans le passage

décrivant la descente aux enfers, et la remontée du héros.
Force est de choisir.

Un des problèmes que posait cette selection consistait à
savoir avec certitude si ces Maîtres avaient réellement atteint
la chrysopée. Comme la tradition I'exige, si la plupart d'entre
eux donnent des informations utiles sur le labeur opératoire,
l'obligatoire discrétion à laquelle ils se soumettent de leur
propre gré laisse planer force doute pour quelques-uns quant
à la réalisation effective du grand Oeuvre. Il est impossible
d'assurer formellement que tous ces Maîtres ont abouti dans
leurs travaux, mais de fortes présomptions dues à la qualité
de leurs écrits laissent penser que le grand Oeuwe n'avait
plus de secrets pour elDL

Un autre problème, plus pratique, mérite d'être abordé.
Certains alchimistes ne sont connus que par leur nonr, et les

titres de leurs liwes. Il était inconcevable, à moins d'une
recherche digne d'un bibliothécaire professionnel, d'arpenter
toutes les bibliothèques de France et d'Europe afur d'y
dénicher les précieux et rarissimes manuscrits. Certains liwes
n'existent plus qu'à quelques exemplaires, en langue
ancienne ou étrangère, enfouis au pied de montagnes de

littérature, à Cologne comme à Milan ou Madrid. D'autre
part, l'accès à certaines bibliothèques nécessite de longues
démarches.

Les contes orientaux et extrême-orientaux sont absents
de cet ouwage, non pas par ostracisme, mais à cause de la
diftrence culturelle trop grande entre eux et I'Occident. Des
textes birmans ou chinois, même écrits par des auteurs de
valeur sûre, utilisent le songe, le rêve et la vision pour
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exprimer l'alchimie. Ces méthodes sont trop contestables à
cause de l'amalgame qui peut être fait à l'heure actuelle avec
tous les escrocs des << sciences soi-disant occultes >>.

De même, si la connaissance des langues européennes
telles que I'allemand, I'italien, I'anglais et le latin permettent
d'arriver à décrypter des textes authentiques, des langues
cotrrme le hongrois ou le polonais sont inconnues de I'auteur.
On rencontre déjà des difficultés conséquentes dues aux
transformations des langues. Il est wident que I'allemand
moderne est bien diftrent de celui du quinzième siècle. Et
l'existence hypothétique de traducteurs des écrits
moyenâgeux, qui seraient versés en plus dans le symbolisme
hermétique, coûterait de toute façon trop cher pour le
budget de ce livre. Inutile d'évoquer les langues anciennes,
corlme larabe ou le grec ancien, qui sont étanches. Il fallait
donc choisir les Maîtres dont la langue natale était connue ou
fidèlement traduite, laissant hélas de côté les écrivains
bpantins arabes et perses.

Le lecteur intéressé par les auteurs alchimistes trouvera
dans les librairies spécialisées quantité de livres lui
fournissant les renseignements qu'il désire. Le principal
ennui demeurant en la valeur réelle de ces liwes, dont on ne
peut présumer.
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XüflBEUBE,

Le panorama des grands hermétistes commence avec
un personnage mÿhique, dont I'existence est légendaire.
Dieu de la mÿhologie romaine, il est identifié à l'Hermès
grec, lui même identifié au Thot ég5ptien. Fils de Jupiter, il
est le messager des dieux, de l'éloquence, des commerçants
et des voleurs. (Les Romains possédaient un sens de
I'humour décapant). Pour l'hermétiste, Mercure est le Dieu
messager. De ses aürours avec la nymphe Dryope, il a un fils,
le Dieu Pan. Pan figurait volontiers dans le cortège de
Dyonisos, parcourait monts et vallées, s'accompagnant de la
flûte pastorale qu'il avait inventée. Il avait des cornes et des
pieds de chèwes, et on redoutait son apparition. Il
personnifia par la suite le grand tout, Ia vie universelle. Si ces
renseignements qrümt à la filiation du dieu Pan peuvent
paraître inutiles, l'étudiant des textes classiques d'alchimie
trouvera dans << Les douze clefs » de Basile Valentin la
solution à l'énigme du loup gris ou vert qui coure par monts
et par vaux.

f,iercure est aussi une planète, la plus proche du soleil.
Il est aussi le métal fort connu, qui n'a pas manqué d'exciter
I'imagination des anciens. Liquide et d'un blanc argent, il
existe le plus souvent dans la nature à l'état de sulfure, que
l'on traite par le grillage. On le trouve en Espagne, en

Autriche, en Californie. Le mercure, (HG), est brillant blanc,
de densité 13,59. C'est le seul métal liquide à la température
arnbiante. Il fond à -38,8o et bout à 356,8o. Il sert à
l'extraction de l'or et de I'argent, avec lesquelles il forme des

amalgames. Tous ses sels sont toxiques, et leur absorption
donne lieu à une maladie particulière : L'hydragyrisme.
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Lavoisier, le célèbre chimiste, explique dans son
expérience mémorable sur la composition de I'air, la
méthode pour oxyder le mercure. Quand un impétrant au gay
savoir lit : il faut fixer le volatil, ce genre de phrase reste par
trop abstrait. Nos anciens alchimistes sublimaient le viÊ
argent en chauffant le mercure plusieurs jours de suite en
presence d'oxygène, dans un vaisseau fermé. Au bout de
deux jours, après que le métal ait suinté le long des parois en
formant des gouttelettes, il se forme dans le vaisseau des
petites parcelles rouges, qui augmentent en nombre et en
volume (description presque textuelle de l'expérience de
l-avoisier). Le mercure, après cette chauffe continue
plusieurs jours de suite, a absorbé l'oxygène de I'air et s'est
transformé en oxyde de mercure. Les alchimistes lui
donnaient le nom de mercure sublimé. (ll) Fixer le volatil
consiste donc, s'agissant du mercure, à capter par la chaleur
du foyer le gaz avec lequel il peut s'unir. Mercure a donné
son nom au métal qui lui ressemble, créant ainsi une
confusion entretenue par nos Maîtres : le plomb des sages.
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HUBMES TRIMEqI§Tfl.

Ilermès, dans la mÿhologie grecque, est le principe, le
verbe divin, le grand tout. Personnification du grand
organisateur, il est encore pour le mythe un souverain
d'Eg1pte, incarnation du dieu Thot. Trimégiste signifie trois
fois grand, Hermès figurant la conjonction hermétique des

trois composants du grand Oeuwe.

Des écrits donnent à Hermès Trimégiste la paternité de
trois disciplines dans lesquelles il aurait excellé : magie,
astrologie et alchimie. Ces écrits apocryphes, formant le
Corpus Herméticunr, parurent à la même époque que le livre
de la sagesse du roi Salomon. Dans l'alchimie opératoire,
Hermès figure fréquemment I'agent salin, et sur une gravure
fort ancienne de l'auteur, le digne vieillard indique la position
que doivent occuper les diftrents composants du grand
Oeuwe, avant la mise en cuisson au fourneau. La lune y est

au fond du creuset, Hermès au milieu, et le Soleil couronne
les précédents. Un peu d'explications : une fois les unions
des composants fondamentaux réalisés, le mariage du roi et
de la reine se fait d'une façon précise, les températures de
fusion n'étant pas identiques. Il était naturel qu'Hermès,
symbole du fecondant philosophique, soit placé entre les

deux composants. Mais il est surtout très important que la
strate soit superposée selon cette méthode, car, lors de son
délitement, la matière supérieure fixe le volatil des

inferieures.

Les représentations d'Hermès sur les gravures
hermetiques le représentent souvent tenant à la main une
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sphère armillaire. Evocation du rôle universel d'Hermès, du
grand tout.

Ilermès est connu des hermétistes grâce à un document
court, appelé la table d'Emeraude. En voici une versiorq il en
existe d'autres.

(( Il est vrai, sans mensonge, certain et très
véritable :

(( Ce qui est en bas est comme ce qui est en

haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en
bas ; par ces choses se font les miracles d'une seule
chose. Et comme toutes ces choses sont et proviennent
d'UN, par la médiation d'UN, ainsi toutes les choses
sont nées de cette chose unique et par adaptation.

« Le Soleil en est le Père, et la Lune la mère. Le
vent I'a porté dans son ventre. La tene est sa nounice
et son réceptacle. Le Père de tout, le Thélème du
monde universel est ici. Sa force ou puissance reste
entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la
terre du feu, le subtil de l'épais doucement, avec
grande industrie. Il monte de la terre et descend du
ciel, et reçoit la force des choses supérieures et des

choses inférieures. Tu auras par ce moyen la grôce du
monde, et toute obscurité s'éloignera de toi.

« C'est la force, forte de toute force, car elle
vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose
solide. Ainsi, le monde a été créé. De là sortiront
d'odmirables adaptations, desquelles le moyen est ici
donné.
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« C'est pourquoi j'ai ëté appelé Hermès
Timégiste, ayant les trois parties de la philosophie
universelle.

(( Ce que j'ai dit de I'Oeuvre solaire est
complet.

Ce texte définit sans équivoque le principe alchimique
de la relation entre l'infiniment grand et I'infiniment petit. Il
pose aussi conrme critère de base le principe de I'unicité, tant
matérielle que spirituelle. Dans les quelques détails
opératoires qu'il énonce, I'attention doit être portée sur les

influences de I'intérieur de la terre et de l'extérieur. Allusion
sans ambages aux courants telluriques, et aux incidences des

rayons solaires et lunaires à des périodes données. Les

fameuses influences, sur lesquelles tant d'artistes se sont
brisés, commencent avec la Table d'Emeraude à se révéler.
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MABIE LJh JUIVE"

Un des personnages clé de l'alchimie opératoire. Sur
son origine, le voile complet n'est pas levé. Au dix-septième
siècle, la littérature I'identifie à Mynarn, soeur de Mo'rse et
d'Aaron. Une tradition hébra'ique admet comme possible la
qualité d'alchimiste de Myriam. Plus probable, elle passe
pour être I'initiatrice de Zozlme le Napolitairl mais selon
d'autres sources, elle serait I'initiatrice de Démocrite, au
cinquième siècle avant J.-C. Je cite ces diverses hlpothèses
quant à l'origine de Marie à titre de renseignement, I'histoire
du personnage restant documentaire, le principal étant la
valeur des enseignements alchimiques qu'elle a laissés.

Le bain-marie dans le labeur opératoire : en premier, il
faut savoir que le travail au fourneau exige des chauffes de
plusieurs jours. Si maintenant, avec les techniques
contemporaines, le problème d'une chauffe régulière et
continugpeut être assez facilement résolu, il n'en était pas de
m.ême âutrefois. Obtenir déjà une température régulière
dàmandait un long apprentissage des manipulations. l-a
construction du four philosophique, l'athanor, demandait
plusieurs essais, et la brique réfractaire composait sa

structure. Le four à sable consistait en une excavation au-
dessus du foyer rempli d'un mélange de sable, qui permettait
de repartir la chaleur assez uniformément. Mais il suffisait
d'un ajout trop important de combustible pour augmenter la
température de façon significative et tout était à

recommencer. Non seulement l'alchimiste se trouvait dans

I'obligation de veiller des jours entiers au bon déroulement
de la cuisson du rebis alchimique, mais un autre souci
provenait des matières usitées pour alimenter le feu: la
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rapidité de combustion du bois varie selon les essences, mais
aussi selon le diamètre des bûches, et de leur séchage. On se

rend aisément compte des mille misères qui entouraient les

manipulatiorui au foyer. Le charbon de bois, avec des

possibilités de calibrage et un moindre dégagement de fumée,
permettait certes une simpli{ication du labeur, mais il
n'empêchait pas une surveillance presque constante du
fourneau (On peut raisonnablement penser que les

alchimistes anciens ont aussi résolu ce problème avec des

lampes à huile).

On doit donc à Marie la juive d'avoir amélioré la
technique de régularisation de la température, grâce à une
idée simple, mais géniale. Pour les préparations de la voie
humide, qui demande des températures moyennes, le bain
marie est une méthode fiable pour obtenir une température
constante, et permet avec l'évaporation de l'eau autour du
vaisseau (bulles, vapeur), de constater de visu l'évolution de

la chauffe.
Marie a poussé la précision littéraire de l'élaboration

philosophale; les textes contemporains à Marie,
principalement C'origine alexandrine, donnaient peu de

renseignements propres à I'alchimie, et étaient bien plus
proches d'une archimie balbutiante que de la pratique
opératoire.

Stolcius, dans le Viridarium chymicurn" montre une
gravure de Marie, désignant de la main la montagne, symbole
de la Materia Prima. Quelques précisions : la matière
première, pour les philosophes, est le fer. Ce métal, véritable
composant primordial du grand Oeuvre, doit être travaillé
pour devenir philosophique. Le sulfate de fer équivaut au
vitriol philosophique dans le symbolisme opératoire ; c'est la

formation naturelle d' efflorescences blanches, qui, hydratées,
donnent des petits cristaux verts ; une fois rendus anhydres,
ces cristaux acquièrent un pouvoir d'attraction sur les
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fumées blanches et rouges pendant la distillation, fixant et
concentrant ainsi le volatil, selon la terminologie hermétique.

Mais le bain-marie est surtout utilisé pour la
préparation du sel des philosophes.

Ces enseignements font de Marie une des plus célèbres
femme alchimiste de l'histoire. Ses écrits évoquent de
nranière précise la voie humide, mais il est fait état par des
auteurs arabes de ses grandes connaissances concernant la
voie sèche. Les fragments de texte alexandrins attribués à
Marie attestent de la réussite de l'Oeuvre en quelques
heures, par la voie sèche, utilisant comme principe la
condensation des fumées. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas

cité dans l'histoire de I'alchimie de la réussite très rapide de

I'Oeuvre en son entier.
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DEXilOCBITE"

Tous les hellénistes connaissent le nom et I'oeuvre de
Démocrite. Philosophe grec du cinquième siècle avant J.-C.,
il riait constamment de la folie humaine. Il est souvent
opposé à Héraclite, que le même motif faisait pleurer.

Les Grecs avaient donné une définition de I'atome:
<< qui n'est pas sécable ». Cette conclusiorl preuve de la
profondeur de la pensée des Héllènes, trouve avec
Démocrite une finalité qui doit stupéfier tout homme
réfléchi. Deux mille cinq cents ans avant nous, cet homme
avait défini l'être en une infinité d'atomes qui se meuvent
dans le vide. On connaît maintenant la composition de la
matière. Quand on compare la masse du trio proton-
électron-neutron par rapport au volume d'un atome, on voit
que cette masse est minuscule dans I'espace qu'elle occupe.
Les distances entre deux atomes sont comparativement
énormes, et le vide, curieux paradoxe, occupe I'extrême
majorité du volume de la matière. Démocrite avait défini la
matière telle qu'elle est, sans aucun matériel d'observation,
sans aucune possibilité de vérification. Le célèbre philosophe
d'Abdère a ainsi créé l'atomisme, et il était en plus géomètre,
astronome, anatomiste.

Le principe de la filiation spirituelle des grands
Maîtres, rappelé fréquemment dans la üttérature hermétique,
est aussi conflrmé pour Démocrite. Il aurait été initié selon
certains, par Marie la juive. En Eglpte, la ville de Memphis,
ancienne capitale du pays, située sur le Nü en amont du
delta, était encore à l'époque de Démocrite un phare pour
l'humanité. Selon une autre versiorq notre philosophe apprit
les secrets de la géométrie et de l'astronomie dans cette ville,
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mais aussi fut initié à la science du gay savoir, par le mage

Ostanès (12). Il est sûr que, tout au long de l'histoire
comrnune des civilisations grecques et églptiennes, les

echanges culturels et intellectuels furent nombreux.

Les écrits hermétiques de Démocrite ne sont pas

parvenus jusqu'à nous. Les textes qui lui sont attribués sont
pocqphes, traduits du grec en latiq et ne furent imprimés
qu'au seizième siècle. Ces textes sont difficiles
d'interprétation symbolique, et paraissent assez vagues. Est-
ce le fait des multiples traductions, ou un effet de la
compilatiorl telle qu'elle était pratiquée dans les premiers
siecles de notre ère par les lettrés alexandrins ? Il est plus
probable que les réferences symboliques de ces époques forts
lointaines, où I'influence de la divinatioru du songe ou de la
prophétie lyrique rendent étanches au lecteur ces écrits, par
trop habitué au symbolisme occidental. Toujours est-il que

ce grand Maître est cité dans bien des manuscrits alchimiques
du Moyen-âge et de la Renaissance.
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ÀBNÀUD DE

Vtuguguÿa"

En la personne d'Arnaud de Viüeneuve, le Moyen-âge
trouve un de ses plus grands Maîtres. Né de parents très
pauwes, en 1235, ces derniers immigrèrent à Valence, vers
l'époque où, durant la reconquista, cette région fut reprise
aux Almohades qui la gouvernaient depuis plusieurs siècles
(13). Les nouveaux conquérants, les souverains d'Aragon,
ramenèrent les ordres séculiers de l'église romaine, dont les
Dominicains, qui dispensaient à l'époque un enseignement
gratuit. Arnaud profita de cette éducatioru puis partit en
Italie étudier la médecine, revint ensuite dans sa terre natale
parfaire son instruction auprès des médecins juifs et arabes

de Valence. Ses qualités de médecin compétent le frent
assez tôt renu[quer des puissants. En l'an 1285, il fut appelé
auprès du roi Pierre d'Aragon, qui en remerciement de ses

bons et loyaux services lui oftit un château. A partir de ce

moment, Arnaud devint vite le médecin des rois, et des
papes, confident des puissants, et libre de parler franchement
grâce à ces solides protections, ce dont il ne nulnquera pas.

Cela lui vaudra d'ailleurs une arrestation à Paris par
I'inquisition, pou avoir diffi.rsé des écrits déplaisants aux
yeux des zélateurs de I'orthodoxie chrétienne. Il demanda
I'arbitrage du Pape Boniface VIII et obtint de ce dernier son
soutien, le Pape ayant approuvé son livre.

Le reste de sa vie se passe en voyages auprès des rois
et des papes, alors en Avignon. Arnaud a laissé à la postérité
un nombre de traités d'alchimie assez courts dans leur
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ensemble, mais consistants. Un de ceux-ci est conservé à la
bibliothèque du muséurn, (Paris), le « Flos Florum » ou
« Visio Mptica ». Arnaud y utilise par moments le dialogue
avec un vieillard, et le texte très derse est riche
d'enseignements importants pour les alchimistes de l'époque.
Son livre le plus connu reste le « Rosarium )), ou (< Le Trésor
des Trésors >».

Àrnaud de Villeneuve doit, grâce à ses dons
exceptionnels (on sait maintenant avec certitude qu'il était
issu d'une famille très modeste), et à ses racines multiples,
d'avoir eu I'occasion d'assimiler le savoir des puissances qui
se disputaient l'Espagne depuis 711. Il dominait très bien la
langue arabe, avec ses traductions des ouwages d'Avicenne,
médecin et hermétiste arabe du dixième siècle. De parents
catalans, sa double instruction occidentale et orientale,
l'étude de la médecine auprès des célèbres médecins juifs et
arabes de l'Andalousie lui donnèrent des atouts majeurs pour
monter très vite dans la hiérarchie sociale. Mais il faut savoir
que notre Maître n'était pas un serviteur obéissant des papes
et rois. Ses attaques très violentes contre le clergé régulier
lui valurent de solides inimités dans la hiérarchie episcopale
et il est probable que seule ses amitiés avec les Papes lui
évitèrent des << ennuis définitifs ». En 1305, on le retrouve à
Valence auprès du roi Jacques II d'Aragoru dont il n'hésita
pas à critiquer ouvertement la conduite, au risque de voir
confisquer le château que le père dudit roi lui avait donné en
1285.

Le médecin-alchimiste a découvert l'acide nitrique (ou
redécouvert, puisqu'il semble que cet acide ait été décrit par
l'alchimiste Geber dès le huitième siècle et que I'alchimiste
Raymond Lulle I'obtenait en chauffant ensemble un mélange
d'argile et d'azotate de potasse), I'acide chlorhydrique,
l'acide sulfurique. Il a composé une véritable encyclopédie
médicale, « Brevarium practicae » publiée à Milan en 1489.
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Àrnaud de Villeneuve est resté célèbre pour avoir
réalisé la transmutation devant la curie romaine, en Avignon.
Réaliser une transmutation devant un aréopage
d'ecclésiastiques sceptiques, instruits des pratiques des
charlatans, est déjà une gageure. Mais le grand Maftre
accepta ensuite que les bares d'or qu'il avait faites fussent
soumises à tous les tests et contrôles possibles. Pour
l'histoire, aucun expert n'arriva à prower que le métal
fabriqué devant la curie n'était pas de l'or...



NICOL'hS ETPEBBENEUÀ
FLJTMEL

ll était inpensable de taire le couple le plus célèbre de
I'alchimie de la {in du Moyen-âge. Nicolas flarrrel est le seul
alchimiste qui soit connu du grand public, et dès que l'on
évoque son nonL les gens pensent au faiseur d'or. Beaucoup
de liwes lui ont été consacré, des plus sérieux aux bouquins
à sensation. Même la littérature fantastico-historique, mêlant
adroitement le comte de St germain, les grands initiés (sic) et
cet alchimiste occupèrent dans les années soixante et
soixante-dix les rayons des librairies.

La réalité est tout autre. Nicolas Flamel naît en 1330, à
Paris. De profession, il est écrivain juré de I'Université de
Paris, et imprimeur. Sa reputation d'alchimiste provient de la
publication des commentaires du « Liwe des Figures
Hiéroglyphes >», qu'il mit des années à comprendre.

(( Il me tomba entre les mains, pour la
somme de deux Jlorins, un livre doré, fort vieux
et beaucoup large. Il n'étoit point de papier ou
de parchemin, comme sont les anttres, mais il
étoit fait de déliées écorces, comme il me
sembloit, de tendres arbisseaux. Sa couverture
étoit de cuivre bien délië, toute gravée de lettres
ou figures étranges ; et quant à moi, je crois
qu'elles pouvoient être de caractères Grecs, ou
d'autre semblable langue ancienne. Tant y a
que je ne les sçavois pas lire, et que je scais
qu'elles n'étoient point ni Lettres latines ou
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Gauloises ; car j'y entends un peu. Quant au
dedans, sesfeuilles d'écorces étoient gravées, et
d'une grande industrie, écrites ovec un buin de

.fer, en belles et très nettes lettres Latines
colorées. Il contenoit trois fois sept feuillets, le
septième lesquels étoit toujours sans écriture. »

Ces commentaires du liwe des figures hiérog§phes
rendirent Flamel célèbre. Il passa immédiatement pour avoir
réalisé le grand Oeuvre, tant les conseils et méthodes
d'élaboration philosophale étaient précis. L'adepte de la Rue
des Marivaux, dans << l'Hostel Flamel » qu'il avait fait bâtir
en 1376, acquit une notoriété qui a passé les siècles. Une rue
de Paris porte son nom; il est wai que Nicolas fit édifier des
maisons, églises et hôpitaux, s'occupa d'oeuwes charitables,
et la ville de Paris, reconnaissante, donna sori nom à une rue.
Sa fortune, consacrée essentiellement à soulager la misère du
temps, et malgré les explications économiques données par
certains « démystificateurs », était d'origine alchimique. Si
les activités d'imprimeur peuvent certes justifier de très
confortables revenus, coflrment expliquer le coût des
constructions réalisées par Nicolas Flamel ?

Les fameuses << laveures >> de Nicolas Flamel :

Beaucoup de Maîtres ont cité comme réfrrence l'adepte de
la rue de Mariveaux eu égard aux clarifications qu'il avait
énoncées dans ses commentaires du liwe d'Abratram le Juif.
Peu ont révélé que le terme s'applique aux laveures humides,
mais aussi et surtout aux laveures ignées. Le trop sibyllin
<< feu secret », déroutant dès le début des opérations le
manoeuvrant au foyer, trouve avec Flamel sa signification.
Un rien de logique hermétique permet de comprendre qu'il
s'agit d'une purification. Le sel nitre, expression ancienne du
salpêtre, facilement inflamrnable, symbolisé par le mouton
dans le bestiaire hermétique, figure pour les laborants le
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symbole du feu secret. Au contact d'une matière en fusion,
ce nitrate de potasse fournit une petite quantité de carbonate
de potasse, appelé aussi chez les alchimistes sel de tartre. Le
feu secret consiste donc en une opération de mélange à
chaud du salpêtre des alchimistes aux métaux, de façon à

créer une association du carbonate de potasse avec ledit
métal. Toutes les sublimations du grand Oeuwe se font par
lavages ignés, par séchago, pil dessiccation.

Nicolas Flamel donne dans ses commentaires des
enseignements précieux sur la nature du compost, du rebis
alchimique, de la materia prima. La première couleur de la
serie chromatique du spectre philosophal est le noir. Une
expérience simple de chimie des élèves du secondaire
consiste à mélanger 56 grammes de limaille de fer pur avec
32 grammes de soufre pur. La cuisson de ce mélange
transforme notre métal et notre soufre en un produit noirâtre
non magnétique. A ce stade de la lecture, est-il utile de
préciser la nature du compost premier, le mot compost sous-
entendant engrais fermenté, et que le nitrate de potasse est
utilisé dans l'agriculture cofirme fertilsant de la terre ? (Bien
que comme toutes, la formule soit incomplète).

Un mot maintenant sur le livre d'Abraham. De temps à
autre, un écrivain propose une copie partielle des gravures
du livre légendaire; or, et malgré les rumeurs qui coururent
en leur temps sur le legs qu'aurait fait le Grand Maître du
fabuleux traité à son neveu, nul n'a plus eu l'original ou un
copie conforme du manuscrit. Les grayures qui figurent dans
quelques éditions, provenant soi-disant de I'original, n'ont
pu être réalisées qu'à partir des descriptions que Nicolas en

aurait données. Le Liwe d'Abraham est perdu et tous les

bruits courent dans les cénacles; autant les comparer à
I'arche perdue. Il n'en demeure pas moins le texte et les

commentaires, eux de Ia main même de I'adepte.

Il serait indélicat de ne pas finir ce survol rapide de
Nicolas Flamel sans évoquer son épouse Perrenelle. lÂ
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signification cabalistique du prénom est: Perrenelle, ou
Pernelle, déesse de la fecondité. Le couple formé pnr nos
deux adeptes symbolise pour I'alchimie le couple minéral, le
couple des deux matières. Elle conduisit la quête avec son
époux, et sa détermination dans les oeuwes charitables de
son mari prouve bien qu'elle connaissait l'origine de la
fortune familiale et l'obligation de désintéressement qu'elle
incluait.



MICHtrL SENDTVO€IUS, t.tr
CO§MOPOLTTE"

f,lichel Sendivogius, le Maître polonais, est aussi, pour
des auteurs, l'alchimiste Seton. Plusieurs historiens de
I'alchimie, et non des moindres, défendent la thèse selon
laquelle Sendivogius aurait appris le grand Oeuvre du Maître
Setorl alors que celui-ci était emprisonné à Dresde. Ce qui
est absolument sûr, c'est la réalité de l'existence de l'initié
écossais Alexandre Seton, qü pendant ses voyages sur le
continent fit plusieurs transmutations métalliques.
Emprisonné sur I'ordre de l'électeur de Saxe, Christian II, et
torturé, il ne se délia jamais de son secret. Sendivogius, déjà
alchimiste, avait entendu parler de la renommée du Maître et
de ses retentissantes transmutations. Il réussit, contre forte
somme, à soudoyer les geôliers de la prison de Dresde et à
libérer Seton. Il serait mort (bien que des présomptions
solides infirment cette thèse) des suites de sa captivité. Mais
en reconnaissance pour son sauveur, il lui aurait fait don de
son manuscrit, le fameux << Novum Lumen Chymicum »> et de
sa « teinture ». Michel ensuite épousa la veuve de Seton,
allernande d'origine.

Cette belle ronïrnce aventureuse doit céder le pas à des
réalités plus crédibles. Historiquement, les volages de Seton
à travers les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse et I'Allemagne sont
réels. L'incarcération du Maître de mêrne (ce qui n'avait rien
d'exceptionnel à cette époque). Il semble plus credible que
Seton connaissait Sendivogius bien avant son incarcération.
L'épouse du Maître paya ou demanda I'aide financière de
Sendivogius pour faire déliwer son mari. Elle avait besoin
d'un homme de confiance, et Sendivogius, déjà alchimiste,
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repondait à ce critère. Michel fit effectivement libérer Seton,
mais celui-ci décédait peu après, laissant une jeune veuve
(Seton avait alors trente ans environ). La suite, on la
devine...

Toujours est-il que les transmutations attribuées au
Cosmopolite sont historiques, faites devant de nombreux
témoins, qu'elles soient de Seton ou de Sendigovius.

Le Cosmopolite est un des rares alchimistes à donner
une description précise de la pierre philosophale: << Si l'on
trouvoit, nostre sujet dans son dernier état de perfection,
foit et composé par la nature ; qu'ilfutfusible, comme de la
cire ou du beurre, et que sa rougeur, sa diaphanéité et
clarté parût au dehors, ce seroit là véritablement nostre
benoiste pierre. »

Il faut signaler pour l'anecdote que le liwe, << Novum
Lumen Chymicum », parut en 1604, sans nom d'auteur.
Mais on pouvait lire, au bas de la gravure en frontispice de la
couverture, la devise : « Divi Leschii Genus Amo >». C'est
l'anagramme exact, à une lettre près, de Michiiel
Sendivogius.
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ÀLBEBT tÀ CIRÀND.

THOMÀS D'AQUIN.

Ces detx grands theologiens catholiques f,uent
canonisés tous les deux. Albert le grand fut le Maître
spirituel de Thomas, mais aussi son Maître en philosophie
hermétique. L'élève dépassa le Maître, puisque Saint
Thornas est considéré conrme le plus grand théologien
catholique de l'église romaine.

Àlbert est né en 1193, en Souabe (aujourd'hui
territoire au S.-O. de la Bavière). Moine dominicain,
philosophe, il passe pour avoir réalisé des miracles, dûment
attestés par des témoins dignes de bonne foi. La relation de
l'épisode du couvent de Cologne, où Albert fit apparaître en
1254, devant le roi Guillaume, un festin servi par des anges

est formellement attestée par des témoins. Mais il faut savoir
qu'Albert était coutumier de ce genre de pratiques, étant
passé maître dans l'art de I'hypnose (la).

f,n ce milieu du treizième siècle, la spagyrie, l'archimie
et l'alchimie sont pratiquées par les religieux, dans les

couvents et les monastères. Albert a eff[ectué de longs
travaux de recherches sur la métallogènèse, comme
l'attestent de nombreux traités avec des procédés décrits par
lü.

ll fut le premier à mettre en évidence la nature
hermétique de nombreux anirnaux, et, en opposition avec ses

contemporains, expliqua l'allégorie hermétique du dragorq
animal mythique, alors que tout le monde croyait encore à sa

réahté zoologique (cela peut faire sourire, mais le monstre du
loch Ness et le yéti sont là pour ramener à la modestie).
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Àlbert a fort probablement realisé le grand Oeuwe,
mais comme tous les adeptes, il a respecté la discipline du
secret. Pourtant, selon Johann Creiling, professeur de
mathérnatiques à Tüblingen et alchimiste, les grands
lampadaires d'argent de la cathédrale de Cologne auraient
été faits avec de I'argent de synthèse produit par Albert le
Grand (15).

Thomas d'Aquin naît en ltalie, en 1224, d'une famille
noble, les comtes d'Aquin. Très vite ses dispositions pour les

ordres provoquent des incidents avec sa famille. Séquestré
pendant deux ans, il finit par avoir gain de cause et rentre
alors dans l'ordre considéré coûrme révolutionnaire à
l'époque, les Dominicains. Très vite, ses qualités
exceptionnelles le font remarquer et il devient le disciple
d'Albert le grand.

Les trop nombreux écrits alchimiques attribués à tort à
Thomas sont pour la plupart des écrits apocryphes. Il faut
dire que la plupart du temps, les hommes de cette stature
dictaient leur texte à des écrivains. Un seul traité d'alchimie
reste selon toute apparence de la main de Thomas. Il fut
publié dans le « Theatrum Chymicum ». N'ayant de ce

recueil que quelques extraits en ma possessiorq je ne peux
attester de sa qualité.

Entre le Maître et le disciple apparaissent des
divergences, notamment quant à I'immaculée conception,
écartée d'emblée par Albert le Grand. Position qui donne une
idée de l'indépendance d'esprit d'Albert, devant un dogme
fondamental de l'église. Il est vrai que le pratiquant au
fourneau, dans la philosophie de nature, ne peut que se

rendre compte de l'obligation du mariage charnel fécond.
D'autre part, Albert a tendance à considérer la magie comme
une science, tandis que Thomas la relègue aux séductions
diaboliques.



E§PRIT §OAINEAU DE }IOIITLUI§ÀNT,
G ENTIIJIOITIUIE CIIÀRT8.ü. IN.

Parmi les nombreux philosophes à évoquer, Esprit
Gobineau de Montluisant n'occupait pas une place de favori.
Il en est de bien plus célèbres, qui, outre une littérature
abondante et de grande qualité, sont connus par les curieux
de toute chose grâce à la notoriété que leur génie a laissé

dans d'autres disciplines. Mais la lecture de son petit liwe,
« Expücation des énigmes très curieuses de Notre-Dame de
Paris »>, incite à faire figurer le Sieur Gobineau parmi les
quelques Maîtres dont la vie et l'Oeuwe est décrite, trop
rapidement, dans ces pages.

De Montluisant est né non loin de Chartres, vers la fin
du seizième siècle (un village de la banlieue chartraine
s'appelle Luisant, jouxtant maintenant la grande cité). il
publia en premier des recueils de poèmes, puis un livre
énigmatique sur Notre-Dame de Paris. Les amoureux du gay
savoir y verront immédiatement la haute philosophie, et la
grande connaissance en alchimie des cycles. Il faut savoir
que le grand Oeuwe doit être réalisé en fonction de certaines
périodes. C'est avec le printemps que le laborant conrmence
la Chrysopée, mais tout au long de l'élaboration
philosophale, interviennent des influences célestes, pour la
voie humide (16).

Esprit Gobineau commence son petit recueil en lui
donnant une allure de notice explicative, il va de soi pour le
clair-voyant. Il se définit coillme un << ami de la philosophie
naturelle et alchimique >>. Commence ensuite sa pérégrination
dans « le triple portail de l'église cathédrale et métropolitaine
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de Notre-Dame de Paris ». La place manque pour la totalité
du texte. Le Sieur de Montluisant étant fort catholique, ses

descriptions alchimiques font réference à la Sainte Trinité.

« Ces trois enfants signifient les trois pincipes
de toute chose, appelés par les sages principes
principiants, dont les trois principes inférieurs, Sel,
Soufre, et Mercure tirent leur oigine, et qu'on nomme
principes principiés, pour les distinguer des premiers,
quoique tous ensemble ils descendent du ciel
archétypique et partent des mains de Dieu, qui, de la
Jëcondité remplit tout e la nature »......................

« Ce sel est celui de la Sapience, c'est-à-dire la
copule et le ligament du feu et de I'eau, du chaud et
de l'humide en padaite homogénéité, et qui est le
troisième principe; il ne se rend point visible et
tangible dans l'air que nous respirons, où il est subtil
et fluide, et il ne mand'este son corps visible que par
son séjour et dépôt en résidu dans les mixtes, ou
composés d'élémens, qu'il fixe et encloue, en se
mêlant intimement au soufre, mercure, et sel qui sont
des principes naturels à lui fons analogues, et
continuateurs des créatures sub lunaires ».......

« Quant aux deux animaux paissants, qui sont le
mouton et le taureott, c'est pour nous dire qu'au
retour du pintemps, et dans les deux premiers mois,
qui sont Mars et Avril, ausquels ces deux animaux
dominent en qualité de Signes du Zodiaque, la matière
universelle, créative et récréative, étant plus
amoureuse de la Vertu céleste qui y infuse ses

propriétés vitales et plus copieusement, est plus
abondante, vertueuse et exaltée, par conséquent aussi
plus qualifiée qu'en autre tems.

Au dessous de ces deux animaux, on voit un
cotps comme endormi et couché sur son dos, sur
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lequel descendent de l'air deux ampoules, le col en
bas, l'une adressante vers le cerveau, l'autre vers le
coeur de cet homme endormi.

Ce corps ainsi figuré n'est autre chose que le
Sel radical et séminal de toutes choses, lequel par sa
vertu magnétique attire à soi I'Ame et I'Esprit
catholiques, qui lui sont homogènes et qui sans cesse
s'insinuent et se corporifient dans le sel, ce qui est
représenté par les deux arnpoules ou phioles,
contenans la chaleur et l'humidité naturelle et
radicale; et ce Sel ayant ainsi attiré et corporifié ces
deux substances en lui, leur union spirituelle lui ayant
acquis de prodigieux degrés de force, il se pousse et
pënètre dans le point central des individus, et
d'universel que ce Sel étoit, il se particulaise, se
corporifie, se détermine et devient rose dans le rosier,
mercure dans l'argent vif minéral, or dans l'or, plante
dans le végétal, rosée dans la rosée, homme dans
I'homme, dont le cerveau représente l'humide radical
lunaire et le coeur signtfie la chaleur naturelle solaire
véhiculée dans le premier comme sa matice »

Ces quelques extraits sont significatifs de la grande
instruction que le Sieur de Montluisant possédait des arcanes
du grand Oeuwe, et tout son texte est de la même veine.
Esprit Gobineau, s'il disserte dans ses écrits sur les périodes,
les délais de mise en Oeuwe, est aussi un des rares
alchimistes qui parle de I'influence, discrète mais
caractéristique, des transformations psychiques que le travail
au fourneau amène chez le laborant.

liais comme tous Esprit Gobineau garde la réserve de
tout Maître en n'indiquant pas les proportions. A de très
rares exceptions près, aucun livre hermétique ne donne un
quelconque renseignement sur les poids ou volumes.
Certains ont cherché des années les composants du Grand
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Oeuvre, égarés qu'ils étaient dans la kyrielle de matières
citees par les écrivains. D'où ces recherches et essais
laborieux et décourageants sur des matériaux comme le
bismutlu la galène, le cobalt, l'antimoine, la marcassite etc.
Ces matériaux peuvent pourtant aider le laborant dans sa
quête, car la plupart du temps, on peut les acquérir à l'état
de minerai, au sortir de l'extraction. Comme une obligation
cruciale pour le travail au fourneau provenait de la pureté
des matières usitées, la tentation était grande de choisir des

matériaux miniers. Mais l'épuration de ces minerais
demandait à I'alchimiste des connaissances et des moyens
que les siecles précédents n'offraient pas : d'où les

recherches longues, et stériles.

Le liwe de Montluisant, s'il ne donne pas d'indication
sur les proportions, insiste dès le début sur la cathédrale.
Cette insistance est une piste. Le seul moyen de trouver les

mesures exactes des composants du grand Oeuwe réside
dans les couleurs des matières. Si rnaintenant, le portail de la
cathédrale est en pierre nue, il n'en était pas de même au dix-
septième siecle et aux précédents. Un édifice reügieux
coûrme une cathédrale gothique rayonnait de couleurs, les

statues étant peintes. Le temps et le laisser-aller ont
malheureusement effacé ces coloris, indices importants des

teintes que doivent avoir les matériaux. Il ne reste plus que
les vitraux pour oftir à I'alchimiste une gamme de coloris
servant à indiquer la bonne marche à suiwe. Quand Esprit
Gobineau de Montluisant décrit le portail de la cathédrale,
c'est, derrière le texte, les proportions qu'il sous-entendait. tl
est toujours difficile de voir le signifiant au-delà du signifié.
Voilà pourquoi j'ai tenu à faire figurer ce Maître méconnu
parmi cette sélection.
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DÀNIELSTOLCIUS,

La prolixité de la littérature alchimique au dix-septième
siècle est telle que « I'honnête homme » ne peut que rester
dubitatif devant les nombreux textes, qui mélangent
allègrement la spagyrie, l'archimie et l'alchimie. Il n'était pas
rare de trouver chez les libraires de cette epoque des traités
généraux mêlant la préparation de remèdes chymiques avec
des descriptions allégoriques ou symboliques du grand
Oeuwe. Mais le lecteur pouvait à cette époque se procurer
chez les éditeurs des ouvrages complémentaires détaillant les
gravures desdits ouvrages compilatoires. Il n'en est plus de
même maintenant, ces liwes explicatifs, devenus rarissimes,
et de surcroft en latirl ne sont accessibles que dans quelques
bibliothèques d'Europe. La proliferation de liwes de cette
nature générale, traitant aussi bien de la préparation de
remèdes que des opérations métallogéniques, a participé à
discréditer pour les siècles suivants les anciennes disciplines
qu'étaient l'archimie et I'alchimie.

La tradition médicale, dont la quintessence revêt dans
I'alchimie la découverte de la médecine universelle, et
I'appartenance de nombreux adeptes à cette discipline,
depuis Avicenne, favorisa chez les apothicaires la recherche
combinée de la pierre philosophale dans ses trois états, en

même temps que la pratique professionnelle de fabrication de
médicaments. Cette triple vision englobant l'élaboration
philosophale comme source de felicité physrque, psychique
et rr,atérielle conduira tout naturellement les impétrants à

oeuvrer dans les trois dornaines d'application, avec I'incurie
que I'on devine, et témoigne dans les publications de liwes
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trop généraux, de l'amoindrissement de l'alchimie, édulcorée
dans la spagyrie et I'archimie.

Bien souvent, ces oeuwes littéraires reprennent des
textes classiques, de portée philosophique incontestable. Le
principal souci du lecteur de bonne foi demeure
I'impossibilité patente d'estimer le sérieux des commentaires
rédigés par l'écrivain ou l'éditeur. D'où une proliferation, à
diverses époques, de conclusions hâtives quant aux
explications des gravures aussi celèbres que les << Douze clés
de Basile Valentin )), avec les implications que le manque de
sériosité du commentateur ne pouvaient numquer d'éveiller
chez le fils de science. Il est à noter que les considérations
commerciales des éditeurs l'emportaient, déji sur la qualité
de leurs publications.

La floraison, au dix-septième siècle, d'ouwages traitant
de la chymie en général, dans la sphère centrale et orientale
de I'Europe, s'expliquerait partiellement avec I'exploitation
minière des gisements argentiÊres de Tchécoslovaquie, et du
nord de l'Italie. La découverte de gisements de bismuttr,
associé à I'arséniure de cobalt, qui couronnent fréquemment
les filons argentiËres, et les méthodes compliquées de

séparation des diftrents métaux, fi,rent le fait d'archimistes
et d'alchimistes. Le bismuth appelé autrefois par la
symbolique métallogénique I'antimoine femelle, a fait partie
du corpus matériel des opérations au fourneau. D'où une
augmentation du nombre de recettes archimiques et
philosophiques, avec évidemment l'échec transmutatoire
conrme aboutissement, et la publication de recueils,
forcement fatx et de toute façon incomplets, pour tenter de
financer les longues et stériles recherches des auteurs.

De cette période émergent tout de même quelques
ouvrages dont la haute valeur alchimique ne fait aucun
doute. S'ils sont maintenant devenus rarissimes, quelques
rééditions épisodiques permettent d'y redécouvrir
l'intégralité des textes et des gravures. L'avantage que le
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lecteur y trouvera provient de la sélection opérée par le
temps, qui favorise uniquement la réinpression d'ouvrages
les plus sérieux (la démarche proprement commerciale,
s'agissant de publications d'alchimie, cède le pas à celle,
désintéressée, de culturelle. Les auteurs et les éditeurs ne
pouvant escompter des bénéfices conséquents de tirages
coûteux n'intéressant qu'une infime proportion de la
population).

Fn 1624 paraît un ouvrage compilatoire qui fera date
dans la littérature alchimique, « le Viridarium chymicum )).

Reprenant les textes de Basile Valentirq célèbre adepte du
quinzième siècle, « Le traité de l'Azoth >> et << Les douze clés
de la philosophie »>, les commentaires rédigés par Daniel
Stolcius prouvent de façon indiscutable la grande maîtrise
philosophique de cet auteur. Beaucoup d'hermétistes
considèrent ce liwe comme un des trois ou quatre ouvrages
les plus importants de I'alchimie.

Ce livre, dont la vocation cachée permet, par son
étude, de comprendre le « tout » de I'alchimie, et par là
même d'ariiver à son corollaire matériel, réunit un ensemble
de planches explicatives des nombreux intervenants
symboliques rentrant dans l'élaboration philosophale. Le
choix des gravures, et l'explication donnée en langage
poétique à chacune, témoignent de la parfaite connaissance
des arcanes du grand Oeuvre par Daniel Stolcius.

Décrire en son détail le « Viridarium Chymicum »

demanderait énormément de place, au vu de la somme de
réflexions qu'il inspire. Si Stolcius figure dans ce choix
obligatoirement restreint des grands Maîtres, c'est en
premier dû à l'érudition formidable du personnage et aussi en
rapport avec l'époque charnière que rencontre I'alchimie.
Séparée de ses origines spirituelles, elle va progressivement
devenir, dans I'esprit des populations, une méthode secrète
de transformation métallique. Ce dévoiement de la valeur
fondamentale de la philosophie hermétique, va lentement
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provoquer son déclin. L'essor de la chimie, guidée par la
pensee moderne d'expliquer un phénomène par I'intervention
de causes amenuisées au minimum, tandis que la dérnarche
traditionnelle s'attache à leur signification et à leur
réalisatioru conduira lî science d'Hermès au rang des

spéculations philosophiques antiques (dans son sens
péjoratif), et la rangera dans le fourre-tout des supputations
empiriques et délirantes des anciens.

On doit à Daniel Stolcius d'avoir marqué le début de
ce déclin par des publications qui, si elles n'empêchèrent pas

la chute d'audience de la philosophie de s'accomplir,
laissèrent aux véritables fils de science, le témoignage de la
justesse du gay savoir, à contre courant des méthodes qui
séparaient définitivement la sagesse et la connaissance.
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BASITE VÀIÀITITIN"

Il était obligatoire, dans ce panégyrique des grands
Maîtres, de citer celui que beaucoup considèrent comme
I'artiste le plus considérable que la philosophie hermétique
ait produit. Ses deux ouvrages majeurs, « Le traité de
l'aznth>» et << Les douze clés de la philosophie » ont à etrx
seuls suscité plus des vocations hermétiques que I'ensemble
de la littérature alchimique. Les gravures énigmatiques de ses

recueils philosophiques ont donné, depuis leur parution,
matière à méditation pour tous les irnpétrants au gay savoir.
Ouvrages réédités assez fréquemment, s'agissant de liwes
alchimiques, se les procurer est encore assez facile pour
I'habitué des librairies parallèles.

11 n'est pas un traité d'alchimie sérieux et un livre de
chimie moderne qui ne fasse réference au glorieux adepte. Si
Basile avait atteint la maîtrise philosophale, il ne méprisait
point les expériences spagyriques et nous lui devons la
découverte de sels antimoniaux, et du colloide rubis, par
exemple. La preparation de I'acide sulfurique a été décrite
par Basile, au xve siècle. Même le plus grand hermétiste du
vingtième siècle, Fulcanelli, se réclame de Basile Valentin
(17).

Le symbolisme fin moyenâgeux qui recouvre la
conscience du message philosophal ainsi que la réference
obligatoire à des Dieux antiques font des gravures de Basile
une opération magistrale de cryptage que le néophÿe de la
symbolique mettra des années à décoder. Pourtant, tout est

dit dans les douze gravures.
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À l'époque où Basile Valentin laboure avec succès Ia
<< terre de toute chose », la liberté qu'avaient les alchimistes
d'oeuvrer dans les couvents était garantie par l'église. Il est
vrai que celle-ci escomptait des revenus conséquents de la
transmutation, les croisades ayant coûté fort cher et la
protection des derniers bastions insulaires, avec les
constructions de fortifications forcément très onéreuses,
furent financées en grande partie par I'or et l'argent de
synthèse, quoique les dénégateurs officiels et sentencieux
aient affirmé par la suite....

Le moine d'Erfiirt excellait aussi dans I'art des belles
lettres, et il a laissé un poème hermétique des plus célèbres.
En voilà la version intégrale en français, traduite par les bons
soins de Nuysement, alchimiste et poète. L'amateur de la
gaye science aura envie de connaître mieux ce benoist frère
d'Héliopolis. L'auteur espère, dans les mois à venir, si le
temps ne manque pas, éditer un fascicule complet sur Basile
Valentin. Ce n'est encore qu'un projet. La somme de travail
que demande un tel ouvrage, au vu des centaines
d'éclaircissements et d'explications à détailler, requiert un
incontournable délai.
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UITINAIRE.

Le but de ce livre n'étant pas d'étaler une érudition
encyclopédique de l'histoire de la littérature hermétique,
mais dans un premier temps, d'inciter le lecteur à pousser
plus avant dans cette science millénaire, l'énumération des
grands Maîtres s'interrompt là, passant sous silence des
adeptes incontestés. Le nombre d'alchimistes est tel que leur
énumération dépasserait le cadre de cet ouvrage. Au lecteur
passionné d'érudition historique le soin de rechercher dans la
littérature les grands Maftres, encore que cette démarche
finisse quelquefois par éclipser la finalité de I'oeuvrant au
foyer.

Voici quelques alchimistes : l'ermite chrétien Mrjans,
plus connu sous le nom de MORIEN; AVICENNE,
l'iranien, appelé le « Prince des médecins ». Raymond
LULLE, au Moyen-âge, était aussi un disciple d'Hermès. En
Angleterre, Roger BACON, moine franciscain, pratiquait à la
même époque le travail au foyer. Il faut dire qu'avec celui de
Saint Benoît, I'ordre Dominicain offrit tout au long du
Moyen-âge un climat spirituel et un refuge rnatériel à
beaucoup d'alchimistes. il n'est donc pas étonnant de
constater que la plupart des grands Maîtres de cette période
aient porté I'habit.

Le quinzième siècle voit surginan nombre d'artistes
qui préfigurent une période appelée plus tard l'âge d'or des
chymistes. ISAAC le Hollandais, le grand Basile
VALENTIN, l'anglais Georges RIPLEY, Thomas
NORTON, Bernard TREVISAN. Plus tard, à l'époque de
STOLCIUS, I'alchimie, que des gens avides ou aigris par
l'échec opératoire ont calomniée, tombe en discrédit. Si le
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grand SETON, Michel SENDIGOVIUS, LAVINIUS DE
MORAVIE, MELCHIOR CIBINENSIS, de la lointaine
Hongrie, et PARACELSE, continuent contre vents et marées
à perpétuer I'Art Royal, l'élan est brisé.

Les siècles suivants laissent deux grandes figures,
d'immense envergure. Le mystérieux Eyrenée
PHILALETHE, dont le liwe majeur, << L'entrée ouverte au
palais fermé du roi »> est un trésor comparable à celui de
Basile Valentin, et, plus proche, I'hermétique CYGLIANI,
avec son traité, d'aussi grande notoriété, « Hermès dévoilé ».

De mémoire, rajouter à cette liste plus de cent noms
serait facile, tant est grand le nombre d'adeptes de la science
d'Hermès. Mais mieux vaut furir ce chapitre avec les deux
Maîtres incontestés du vingtième siècle, Fulcanelli et son
disciple et ami Eugène Canseliet.

Le premier a conservé l'anonymat ; la seule date sûre
quant à un début d'identité est sa date de naissance, car
Canseliet écrit que le Maître était né en 1839. La publication
du « Mystère des cathédrales » fit l'effet d'une bombe. La
France retrouvait en la personne de cet auteur inconnu un
hermétiste d'immense talent, doué d'un écrivain de grande
qualité. La date exacte de sa disparition est ignorée, la
légende, telle que le dit son disciple et continuateur de son
oeuvre s'est emparée de la personne de Fulcanelli, à cause
des assertions malheureuses de Jacques Bergier et Louis
Pauwels dans leur livre commun, << Le matin des magiciens ».
Nos deux quêteurs de « l'étrangeté >> auraient rencontré un
personnage qu'ils auraient pris pour le Maître, cela aux
alentours de 1940 ! !
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FULCÀIIEI.LI ET
EUGENE GÀNSELIET.

Ces deux auteurs sont sans conteste les plus grands
philosophes du vingtième siècle. Le Maître naquit en 1839.
C'est en 1925 que fut publié « Le mystère des cathédrales >>.

L'édition princeps comptait trois cents exemplaires et ils se

monnayèrent des milliers de francs de l'époque, quelques
mois après, poür les rares exemplaires revendus sous le
manteau. Eugène Canseliet, qui était auprès du Maître depuis
1915, s'était chargé de faire éditer les manuscrits, Fulcanelli
ne voulant pas apparaître sous sa véritable identité. Le
disciple l'annonce d'ailleurs dans la préface, << I'auteur de ce
liwe n'est plus, depuis longtemps déjà, parmi nous.
L'homme s'est effacé. Seul son souvenir surnage. »

« Les demeures philosophales » parurent en 1930. Ce
monument de connaissance hermétique fut rapidement
epuisé. Réédité plusieurs fois depuis, trouver ce liwe
indispersable est encore possible, en cherchant un peu. Tout
irryétrant au gay savoir doit faire I'effort de chercher ces

liwes. L'érudition métallique de I'auteur ne fait aucun doute,
et ses aptitudes de rhéteur rompu à la philosophie
hermétique en font des ouwages de grande qualité littéraire,
ce qui ne gâte rien.

J'ai en ma possession l'édition de 1960, et une, plus
proche, de 1983, ou un nouveau tirage. Ces livres, feuilletés,
plusieurs milliers de fois, restent une inépuisable source de
découverte. La richesse de la documentation du grand
Maître est proprement stupéfiante, s'agissant de livres
d'alchimie des siècles précédents. La grande maturité
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philosophique perce à chaque page, et l'étudiant sincère
trouve dans le üwe les conseils indispensables pour sa quête

spirituelle et matérielle.

Fulcanelli, en dépositaire éclairé du savoir des
philosophes, utilise les cathédrales gothiques, en cela
continuateur d'Esprit Gobineau de Montluisant, et des

constructions oir les adeptes ont tenu à montrer leur
appartenance hermétique, comme trame à la réflexion
alchimique. Le statuaire ogival liwe ses secrets sous la plume
de l'écrivain, décryptant le détail des cathédrales, hélas

maintenant en fort mauvais état, le temps, la pollution des

gaz d'échappement et, il convient de n'épargner personne,

certains restaurateurs des monuments historiques, qui, sous
le couvert de l'indispensable réfection, ont altéré le message

originel par des mutilations, des transformations erronées
quand ce n'est pas directement un remplacement.

« Le mystère des cathédrales >> emporte en voyage à

travers la France des constructions du Moyen-âge, puisque le
livre débute avec la cathédrale de Paris, monte vers sa soeur
d'Amiens, descend ensuite vers Bourges pour finir à

Hendaye. << Les demeures philosophales » après que le

Maître eut reçu le « Don de Dieu »», reste le meilleur livre
jarnais écrit sur le mode operatoire. Le lecteur habitué de la
littérature alchimique sentira très vite le changement subtil
avec la première oeuvre de l'adepte.

La grande vertu des livres de Fulcanelli provient de son
envie de faire partager sa connaissance et sa sagesse, que

toute personne peut développer. La langue limpide, précise,

actuelle, invite tout de suite l'amateur à insister dans la
lecture et passionne très vite. Cette volonté de meilleure
lisibilité du texte hermétique, trouve avec Eugène Canseliet

sa parfaite concordance avec les déductions de l'auteur. Le
« Fils » du Maître dans la troisième préface qu'il rédigea
pour la dernière édition des demeures philosophales, et
ensuite plus véhémentement dans ses publications, avoue son
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désaroi et son dégoût devant la folie des hommes. Il est
certain que Fulcanelli, qui était I'ami du chimiste Berthelot
et connaissait bien Pierre Curie, entrevoyait un""
clairvoyance l'usage que les hommes feraient de la
domestication de l'atome.

Tout au long de ce pèlerinage hermétique, quantités de
renseignements compréhensibles pour le curieux décrivent le
message caché des constructions, et mêlent en même temps
des considérations déductives sur les composants initiaux et
les méthodes employées par les philosophes dans la
renaissance philosophale. Par son contenu même, I'ouwage
démystifie quantités de manoeuvres incompréhensibles, et si
l'amateur se donne le temps et la somme d'efforts pour tout
noter, il pourra ainsi ordonner le przle des manipulations
preparatoires à la chrysopée. Un des intérêts, et ils sont
nombretrx, qu'apporte la lecture assidue de ces livres
provient de l'apparente clarté du message. S'il est sûr que
l'illustre adepte n'a pas failli à la règle du secret, il a découpé
dans ses ouwages les étapes de la réalisation philosophale en
petits morceauJ(. Comme les étapes sont nombreuses, partant
de l'identification des composants, des nécessaires

opérations d'apprentissage, ensuite des balbutiements des
unions de matière, de la conservation de ces matières,
gazeuses, solides, liquides, fumées ou encore cendres et
charbons; l'obligatoire recherche des poids et volumes à
respecter, I'indispensable calendrier des opérations, tant
préparatoires que positives, et enfin la réalisation du grand
Oeuwe proprement dit, on comprend aisement que si le liwe
détaille tout, mettre bout à bout ce volume de
renseignements éparpillés dans plusieurs centaines de pages,
dont certains et évidemment des plus importants restent tout
de même symbolisés, que l'amateur n'est pas au bout de ses

peines. Ce jeu de sapience philosophique, applicable aux
oeuvres du Maître, exige conjointement la lecture d'autres
ouvrages classiques, que Fulcanelli recomrnande d' ailleurs.
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Eugène Canseliet, le disciple et ami, avait §oint le
Maître en 1915. Jamais quiconque ne put délier la langue de

cet adepte au zujet de I'identité réelle du grand Maftre et de
son devenir, après sa réception du << Don de Dieu ». Le
second Maftre du vingtième siècle refusa toujours de trahir le
serment du secret, nxalgré les pressions qu'il subit de la part
des Américains, tel qu'il le laisse entendre dans la préface de
son liwe, « Trois anciens traités d'alchimie ».

Ce respect de la parole donnée démontre déjà chez le
personnage une grandeur d'âme peu courante. Digne héritier
spirituel de I'oeuvre de Fulcanelli, Canseliet I'a enrichie de
parutions puissantes. Ses << Commentaires du Mutus Liber »
font réference dans le microcosme, des alchimistes. Quant à

son volume, << Alchimie. Etudes diverses de symbolique
hermétique et de pratrque philosophale. »>, il fait autorité
dans le domaine de la voie sèche et donne de nombreuses
indications forts utiles sur les proportions des matériaux
entrant au creuset. Latiniste distingué, et érudit connaisseur
du vieux Français, les qualités de transcripteur fidèle des

textes anciens font de l'élève un Maître aussi doué que
Fulcanelli.

Le lecteur perçoit dans la lecture des ouvrages de cet
adepte une humilité qui donne l'impression que le disciple
met son Maître en avant. Il est wai qu'être devenu par
filiation spiritueüe le dépositaire du savoir hermétique peut
inciter à la modestie, mais pour combien en serait-il de
même ?

La culture hermétique de Canseliet ne fait aucun doute,
au frl des pages. Les deux volumes de Fulcanelli et le fameux
« Alchimie >», de Canseliet forment d'ailleurs une trilogie,
comme le rapporte I'héritier. Eugène, victime de I'obligatoire
notoriété qu'avait engendré la publication des ouvrages
philosophiques de son Maître, ne rnanque pas de donner à

l'étudiant des conseils de prudence, vis-à-vis des hommes.
Fait pouvant paraître singulier, mais l'expérience apprend
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que derrière le curieux ou I'amateur de précisions historiques
se dissimule souvent I'avide, déguisé pour la circonstance en
habile flagorneur.

De I'oeuwe littéraire de ces deux grands lettrés ressort
le caractère sous-jacent d'une alchimie plus laïque, bien que
d'inspiration chrétienne. I-a variété des réferences,
I'obligatoire défiance envers les structures, et bien d'autres
pararnètres déjà cités, dégagent une impression particulière
de cosmopolitisme, propre à la pérenne alchimie.



sYrmuE§u,

Àvant toute chose, une mise au point s'impose, à
l'adresse des détracteurs de la philosophie hermétique.
L'alchimie est la seule pratique ésotérique ayant enrichi
de façon signilicative [a connaissance réelle. Les
alchimistes furent les premiers chercheurs de la matière. Mis
à part ceux dont nous avons cité les découvertes, bien
d'autres ont enrichi la connaissance. Par exemple, Raymond
Lulle, qui prépara le bicarbonate de potassiurn, Paracelse, qui
décrivit le zinc, Van Helmont, qui identifia les gaz, Glauber,
qui découvrit le sulfate de sodiurg Brandt, qui trouva le
phosphore avec des manipulations spagyriques. Il en est qui
ont servi leur pays en trouvant des secrets de fabricatiorU
corlme Boetticher, qui fut le premier en Europe à faire la
porcelaine.

On objecte eu€, de toute façon, ces découvertes
auraient été faites tôt ou tard ; que ces manipulateurs habiles,
à force de « tripatouiller » sans méthode scientifique, mais en
explorant toutes les combinaisons possibles, finissaient par
l'effet d'un hasard heureux, à faire des « trouvailles »
intéressantes. Cette argumentatiog en première analyse,
paraît crédible. En remplaçant les mots hasard, chance, par
les mots statistique et probabilité, il est vrai qu'il est possible,
avec une chance inouie, de trouver un mélange ou une
matière nouvelle. Des cas de découvertes dues au hasard
sont célèbres, la pénicilline en étant un exemple flagrant.

Pour répondre à ces arguments, il faut replacer le
chercheur dans son contexte. L'alchimiste, même celui qui
appartient à un ordre religieux séculier, n'escompte pas un
retour financier de sa recherche. Si, évidemment, cette
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facette du gay savoir n'est pas négligeable, elle n'est pa.s

l'objet principal de la démarche (bien que cela soit discutable
pour quelques-uns). t a plupart avaient déjà des situations
sociales fort enviables ; quant aux religieü, fu avaient
renoncé à l'aisance matérielle en entrant dans les ordres.

La deuxième reponse à rétorquer aux arguments
suscités, figure mieux la démarche philosophique. Des
hommes, sansi aucune ligne directrice, sans un but défini, ont
pu, des fois une vie entière, consacrer leur temps, leur
énergie, leur argent et occuper leur esprit dans une quête
empirique ? A cela, on peut repondre qu'il n'existait pas

d'autres méthodes. Le philosophe étudiait d'abord les textes,
afin d'y trouver les composants de la chrysopée. Il passait
ensuite au labetr. Son principal problème provenait de
l'incertitude entretenue par les textes, qui, même après
l'étude, oftent une pluralité de solutions. I fallait donc
tester ces solutions potentielles, et, vu le nombre de
matériaux et composants, cela exigeait un travail énorme. Il
est alors possible que quelques découvertes soient dues au
hasard. Mais la ligne directrice de I'alchimiste, avec la quête
transmutatoire, restait la priorité du laborant. L'empirisme
demeurait la seule méthode de travail, mais il faut y voir un
empirisme sélectif, ordonné, logique. De plus, beaucoup
d'alchimistes pratiquaient des expériences autres que celles
entrant dans le cadre de leur démarche philosophique.
L'envie de découwir, la curiosité, ne sont pas des défauts.

Quand on observe le milieu des chercheurs, en notre époque,
où toute la démarche consiste à découvrir pour vendre, nous
sommes à mille lieues de la recherche associée à la
spiritualité.

Le meilleur nrcyen pour discréditer la philosophie
consiste à demander une preuve tangible de la réalité
transmutatoire. Monsieur de Saint Maurice rapporte, dans un
courrier conservé aux archives nationales, la réalité d'une
transmutation qu'il avait vtre s'opérer sous ses yerx,
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pratiquee par un certain Delisle. Pour mémoire, ce monsieur
de Saint Maurice occupait les fonctions de Juge au tribunal
spécial de Provence, afin d'y lutter contre les faux-
monnayeurs. On se doute que ce genre de personnage n'était
pas enclin à se laisser abuser. Il montra lors d'un séjour à
Versailles un petit lingot d'or qu'il avait transmué avec les
conseils et la poudre de projection de Delisle.

Savez vous ce qu'il advint de Delisle ? Depuis
toujours, le sort qu'un Etat réserve arD( gens dérangeants
(qu'il soit royaliste, dictatorial ou autre n'a aucune
importance; seules les méthodes diftrent). Appréhendé pæ
la police dans le sud de la France, il devait être rapatrié sur la
capitale pour y être embastillé. Mais au cours de son
transfert, un accident survint et le prisonnier en profita pour
te,nter de s'évader. Abattu par I'escorte, il arriva à la Bastille
la cuisse brisée, le 4 avril ITLL et s'y dorura la mort le 3l
janvier 1712.

Ce nouvel exemple, hélas courant, suffira-t-il coûrme
Éponse ?

Les anciens alchimistes ont laissé un prodigieux
héritage à destination de tous les fils de Science. Si le
nombre d'écrits, dans la sphère chymique, n'est pas égal en
exactitude, il suffit de consulter tout au plus une vingtaine de
liwes choisis pour faire la synthèse de la démarche
philosophique. Parler des Maftres, c'est donner une
dimension de I'influence que I'alchimie a exercée au cours
des âges. La rupture survenue à partir du dix-septième siecle,
quand le dénigrement, la dérision et la calomnie sapèrent la
pérenne science, coincide avec le début de l'émergence
d'une recherche laiique, à buts lucratifs, et plus tard étatifiée.
A regarder le monde depuis trois siècles, la recherche
scientifique, en rejetant la spiritualité, a-t-elle contribué à
améliorer le sort de I'humanité ?

Depuis la plus haute antiquité, une chaîne interrompue
de la tradition hermétique traverse le ternps. Les ég;ptiens
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transmirent le gay savoir dans le bassin méditerranéen. Les
grecs et les romains héritèrent de I'initiation hermétique,
tandis que le foyer arabe conservait la connaissance en
Andalousie. Repandue dans toute l'Europe Occidentale,
chaque siècle eut ses grands Maîtres. Les trop rares
rapidement évoqués corncident chacun avec une époque. Les
deux derniers, Fulcanelli et Canseliet, sont de très solides
rnaillons en bout de cette chaîne; il faut espérer que

beaucoup d'autres maillons viendront se rabouter à cette
chaîne au vingt-et-unième siècle.



TBOISIf,ME PÀBTIE"

INTBODUCTION"

La difficulté de I'interprétation symbolique, variable
selon les époques et les auteurs imposait, dans un souci de
clarté, la division du vocabulaire hermétique par thèmes. En
premier, il était indispensable de rappeler aux lecteurs les
définitions chymiques du vocabulaire métallique, sans pour
autant dériver vers un cours de chimie moderne, que le
curieux trouve de toute façon dans la littérature spécialisée.
Des formules mathématiques auraient certes donné au texte
trne sériosité très à la mode, mais lui aurait ôté sa spécificité
alchimique.

Le deuxième chapitre aborde le vocabulaire
hermétique. Nombre de mots furent créés par et pour
I'alchimie, Iarchimie et la spagyrie. Les mots ayant trait à

larchitecture ancienne et à la chymie religieuse, même si
certains ont un rapport cabalistique avec la symbolique
hermétique nÿ figurent pas. Ils auraient rajouté trop de
définitions évasives.

Le vocabulaire alchimique s'est enrichi avec les siècles

de dizaines de vocables et d'expressions dont beaucoup sont
le fait d'un seul auteur. Détailler ces rnots d'importance très
variables, et de toute façon utilisés la plupart du temps pour
opacifier le sujet, aurait produit un chapitre trop lassant à
étudier, et de surcroît peu utile à la quête positive.
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Iæs expressions hermétiques constituent la partie la
plus délicate de cet ouvrage, et l'élaboration de ce chapitre a
demandé beaucoup de travail. Il fallait en tout premier, et
cela pour les raisons évoquées ci-dessus, trier ces locutions
en fonction de leur importance, et en éliminant les créations
d'auteurs, sauf quand elles ont acquis un sens précis. De
même les anciennes et antiques formules linguistiques
traduites plusieurs fois ont perdu, hors contexte sémantique,
de leur valeur. Ce choix, délicat, obligatoirement quelque
peu partial, a évidemment amené à ôter de ces listes des

mots chargés dhistoire, mais le postulant intéressé par la
culture hermétique trouvera les synonymes les plus connus.
Avec ce dictionnaire, il sera aisé de faire la relation entre un
vocable particulier et son équivalent.

La symbolique hermétique doit son existence à

I'obligation de cryptage que tous les initiés respectaient. Elle
est comme un jeu de piste où les flèches n'indiqueraient pas

souvent la bonne direction. Dès qu'un auteur est affirmatif
quant à la définition précise d'un matériau ou d'une étape du
gand Oeuwe, le lecteur habitué aux écrivains du gay savoir
sait que cette apparente franchise masque le véritable sens de
ladite définition. Basile Valentin le clamait, quand il écrivait
que les liwes n'étaient faits que pour perdre fignorant, ou
décourager le curieux. Donner des définitions les plus
précises possibles, tout en gardant à I'esprit le but final de ce
livre, qui reste les réalisations positives, demeure I'objectif de
cette troisième partie.

Cette troisième partie paraîtra plus ingrate, plus
fastidieuse que les précédentes. L'obligatoire présentation
sous forme de dictronnaire ajoute encore à la sécheresse des
mots. Mais il était impossible de faire d'une autre manière.
L'auteur a tenté de diviser les termes hermétiques en fonction
de leurs affinités, dans un souci de classement par catégorie
d'appartenance, le plus sérié possible. Il est sûr que certaines
expressions se rattachent à plusieurs divisions. Beaucoup de
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définitions sont identiques, chaque auteur hermétique ayant
des préferences ou des attirances pour un symbolisme
particulier.

Enfir1 le sens de quelques locutions reste très obscur
et malgré l'expérience de cette traduction tout à fai;
spécifique, il demeure impossible d'assurer I'exactitude de
quelques-unes. Dans ce cffi, I'interprétation peut être
inconplète. La philosophie hermétique porte bien son
nonl.......



Àcide : C-orrpoæ tsdrogéné qri
poü foms des s* pil
s.ùsihrbn ûrr nÉtal à
frt*ogène erffi drs st
or§h.ûixr
Àcitr : Fer mntiné a/ec urrc

Êilre $il{iie de caborp d qr
Ion rerd hb ôr pm h mrpe
Lhchr eS phls maléalrle, phrs ôn
dphskgerqæbfer.
Àimnt : (ù græ Adarns,
diffiEt). CI§de de ftr qui dire b
ftr €t quel+res a'[res nrtaDr
Àftain : Æiap de ffis
nÉanq dorf b cuirae 6nne h
base.

rtka[:(æbe,al,bkali,phte
nroirr dort on oûait b sude).
Subsure dort les froptrâ;
dümt1ts mrt anbgm à oelhs

de h potas €t de h pude. Abali
vohl: arrmniaque.

Àmiaqrc : C-w, ærnrr:iæ. gu.
M dade d e5,ûogÈrr qrbiné

fuilturine : Méal dhn bhr
cassil[ +n .feS ni fuÉh, ni
nalléalCe, dorf hdersité es de 6,8

d qui ford vers 440(. Son

princ{ml mirrrai e$ h $tirn
Àntinrmirrc : C-orrtirrinn de

hirmirraræunaûenÉtal
174

ftgsnt : Méhl bhq b ph§
drdJÊ et bphrs nnlÉaHe de tors
ks nÉta4 qres lor. Il ôrd vens

96rc, sa dersité es de 105. Il æ
rermrüp rrenElt pr au sin de

htene" Iles mwent ürtirÉ ar
otûeouàhinnine.
Àrgüw : Suffi.re minir de

fagerû.

Àlsenic : (dr grw ÆsxI<oq
vinTl. Corps d'ur æuhn grb de

fer, slide à trp terrperme
ordinaire d posdilÉ Iæh
nrmflhre. Sa dersité e$ & 5J, t
il se srliline à 4st. Rojde sr
desffirsarderfis, il@ryurre
fute odilr dhrl Non vorânx pr
hi-nÊrn,ilbdevhtptr
ox@bn
Àneniue : Conlinairn de

Ihsenb iNæ un nÉtat (Arseriu§

de ni*d, asrilx€ de æbat).

.ü$e$e : Subsare mirÉale

fuarseirnfteraHealfar
Àæ : (fu græ a privaffi d"TÉà
vie).CÊ4 rerûaÉ dils ks $tre
cirquÊtrrc de h onpositbn de

Ihir.

Àffib : sd dâiwf de lbcide

aætipe.

ÀadL Àde : Ortryrqlrc
arirredehote.
.rlæüque : Se dit glnctmlerrrrt
dïlr âcide, qrc lon oMeit en



ffi lamihtÊ de poBfunnaræ
tbclb $tutTre ; (on l@pdb
ermre acib niEi4r ou ean foræ).

Base : Substance qui, avec
un acide, produit un sel.

Bicarbonate : Sel de I'acide
carbonique ot, en
particulier, sel à base de
sodium, qui renferme un
atome dhydrogène
remplaçable par un atome

de sodium.

Bichlorure : Combinaison
d'un corps simple avec deux
atomes de chlore, autres
que I'oxygène ou
lhydrogène.

Blende : Sulfure naturel de
zinc.

Bismuth : Métal d'un blanc
gris un peu rougeâtre.
Fusible à 268oC, de densité
9,8, cassant et facile à

réduire en poudre.

Bisulfure : Composé
binaire non oxygéné, dont la
molécule comprend un
atome d'un corps simple et
deux atomes de soufre.
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Cadmie : Résidu qui
s'attache aux parois du
gueulard des hauts
fourneaux.

Garbone: Corps simple qui
se rencontre dans la nature,
soit cristallisé (graphite,
diamant) soit amorphe
(charbon, houille, lignite,
anthracite). Le sel de I'acide
carbonique est le carbonate.

Ghalkosine : Nom du
sulfure de cuivre.

Chalkopyrite : Appelé
aussi pyrite cuivreuse.
Sulflre double de cuivre et
de fer.

Chlore : (du grec vert). Gaz
jaune verdâtre à odeur
caractéristique.

Chlorure : Combinaison du
chlore avec un corps simple
ou composé, autre que
lhydrogène ou I'oxygène.
Chrysocale ou
Chrysocalque : (grec
khrusos, or et khalkos,
cuiwe). Alliage de cuivre,
d'étain et de zinc, qui imite
I'or.
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Cinabre : Sulfure rouge
naturel de mercure. Couleur
rouge vermillon.

Cobalt : Métal blanc
rougeâtre, dur et cassant.
Densité 8,71, fusible à
1490" C. Employé avec le
iuivre et le fer et pour
préparer certains colorants.

Colcotar : Peroxyde de fer
obtenu par la calcination du
sulfate de fer.

Colloide : Nom donné à
toute substance qui est de la
nature de la colle de
gélatine. Appelé quelquefois
beurre par les anciens.

Cristal : Substance minérale
transparente, affectant
naturellement la forme d'un
polyedre régulier.

Cuivre : Métal de couleur
rouge brurç quand il est pur.
Existe à l'état natif combiné
avec d'autres éléments,
notamment le soufre. Il est
connu depuis la plus haute
antiquité. On le trouve en
petits octaèdres réguliers,
coflrme en Bolivie. Il existe
aussi à l'état de sous-oxyde,
ou de carbonate, coûrme au
Chili, au Pérou ou dans les

monts Ourals. En France,



on ne connaît guère que les
mines de Chessy et Saint-
Bel près Lyon. Il fond à

1083"C, sa densité est de
8,93. Sous I'action de I'air
humide et du gaz
carbonique, il se couvre
d'une couche d'oxyde ou
vert-de-gris, qui est un
poison.
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D, E, F"

Dissolvant : Décomposant
ou transformateur des corps
par I'action d'un agent qui
les pénètre.

Ecume : Mousse qui se

forme à la surface d'un
liquide agité ou échauft.
Ecume de mer : substance
calcaire d'un blanc jaunâtre,
appelée aussi magnésite et
qui est un silicate hydraté de
magnésie.

Elixir : (de I'arabe el, le et
iksir, essence). Médicament
formé d'une ou plusieurs
substances en dissolution
dans I'alcool. Hermé :

Liquide doué de propriétés
exceptionnelles.

Emeraude : Pierre
précieuse d'une belle
couleur verte. Hermé :

Emeraude des philosophes :

Rosée du printemps, cristal
vert doué de propriétés de
phosphorescence.

Escarboucle : (latin,
carbunculus). Petit charbon.
Ce qui brille comme un
charbon ardent.



Etain : Métal blanc,
malléable, de densité 7,29,
c'est le plus fusible des
métaux communs. Il fond à

231,8oC et bout à 270"C. ïl
se trouve dans la nature
surtout à l'état d'oxyde
(cassitérite). On en
rencontre en France de
petites quantités sur la côte
de Piriac, près de Nantes, et
à Vaulry, près de Limoges.
il est mélé avec d'autres
minéraux : sulfures et
arséniures de fer, de cuivre
et de plomb. L'étain possède
une caractéristique tout à

fait particulière. Sa structure
est cristalline ; il est très
flexible. Quand on le plie, il
fait entendre un cri
particulier, qui paraît
provenir de ruptures de

critaux dans I'intérieur du
métal.

Fer : Métal d'un gris-
bleuâtre, grenu, devenant
fibreux par le forçage. Sa

densité est de 7,8 et il fond
à l5l0"C. Il est rès ductile
et très malléable. Il se

rencontre dans la nature à

l'état d'oxyde (fer oligiste,
aimant hématite rougé), de
carbonates (sidérose), ou de

sulftre. C'est le métal le
plus répandu sur terre : il
entre, soit comme principe
essentiel, soit coûrme
accessoire, dans presque
toutes les roches. L'oryde
de fer magnétique forme
des montagnes entières en
Suède et en Norvège, et est
généralement très pur. On
trouve en France le
carbonate de fer à Saint-
Etienne, et dans les

Pyrénées. A l'île d'Elbe et à
Framont, dans les Vosges,
on trouve du sesquioxyde
de fer onhydre, appelé aussi
fer oligiste. Le plus souvent,
il est en masses amorphes,
compactes et terreuses. On
I'appelle, dans ce cas, ocre
rouge ou hématite rouge. Le
sesquioxyde de fer hydraté
est fréquent en Bourgogne,
dans le Berry, en Franche-
Comté. II forme des masses
jaunes ou brunes connues
sous le nom de limonite, de

fer oolithique ou dhématite
brune. On en trouve
également des quantités
appréciables dans les

organes des végétaux et des

animaux. Il est très sujet à
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s'oxyder en se recouwant
d'une couche de rouille.

Feu : Développement
simultané de chaleur et de

lumière, produit par la
combustion de certains

corps. Le feu a longtemps
intrigué les anciens. Ils
voyaient dans la combustion
I'influence d'un fluide
immatériel, qui provoquait
et entretenait la flamme.

Q,H,K,L
§alène : Sulfure naturel de
plomb. Se trowe dans la
nature en très beaux
cristaux cubiques, doués
d'un éclat métallique gris-
bleuâtre. Souvent, la galène
est argentifère. Le sulfure
de plomb fond au rouge. il
se volatilise au rouge blanc.
A cette température, otr
peut, le distiller dans un
courant d'azote : la vapeur
se condense en cristaux sur
les parois froides.

Huile : Substance grasse et
onctueuse, que I'on extrait
de diverses substances
végétales, animales et
minérales.

Hydragyre : (du préfixe
grec hydre, eau, et de

arguros, argent). Ancien
nom du mercure.

Hydrate : (du grec ûdor,
eau). Combinaison de I'eau

avec une substance
déterminée ou résultant de

I'action de I'eau sur certains
métaux.
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Kalium : Ancien nom du
potassium.

Kainite : Sulfate naturel de

magnésie, chlore et potasse.
Sel double hydraté naturel
de chlorure de potassium.

Kermès : Mélange de

sulfure d'antimoine hydraté,
d'antimonite de sodium avec
quelquefois un peu de

sulfure de potasse.

Kiésérite : Sulfate naturel
de magnésie.

Laiton : Cuivre mêlé avec
du zinc. Le laiton ou cuivre
jaune est ductile et
malléable.

§{,N,

llagnésie : Oxyde de

magnésium, offiant I'aspect
d'une terre blanche, insipide,
insoluble dans I'eau.

llarcassite : Bisulfure
naturel de fer. Connu sous

le nom de pyrite blanche.

Hatière : Substance
susceptible de toute sorte de

forme. Hermé : Matière
première, ensemble des

composants du grand
Oeuvre. Symbolise le sel

philosophique, la terre de

toute chose.

Hercure : Corps
métallique, liquide, et d'un
blanc argent, dont I'ancien
nom est viÊargent. Les
alliages de mercure avec un
autre métal se nomment
amalgames. Dans la nature,
le mercure se rencontre à

l'état de sulfure appelé
cinabre, et quelquefois à

l'état natif, disséminé dans

les couches de bitume. Le
mercure est blanc, brillant,
de densité 13,59. Il bout à

356,8oC. Le mercure émet
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des vapeurs à toutes les
températures.Tous les êtrs
vivants dans une pièce
absorbent. Il occasionne un
empoisonnement chronique,
qui se manifeste par une
sursalivation, (salivation
mercurielle), accompagnée
de tremblements mercuriels.
Tous ses sels sont toxiques,
et donnent lieu à une
intoxication particulière,
L'Hydragyrisme.

Itlétal : Corps simple doué
d'un éclat particulier, appelé
éclat métallique, et qui
possède au moins la faculté
de donner un acide basique,
en se combinant êvec
lbxygène. Tous les métaux
sont solides à température
ordinaire, sauf le mercure
qui est liquide.

Itlétalloide : (du grec
métallon, métal, et eidos,
aspect). Corps simple non
métallique. Les métalloïdes
sont mauvais conducteurs
de la chaleur et de
l'électricité. Leurs composés
oxygénés sont des oxydes
neutres ou acides. Les
principaux métalloides sont
: le fluor, le chlore, le
brome, I'iode, I'oxygène, le

l8l

soufre, lazote, le séléniunr,
le tellure, le phosphore,
I'arsenic, le carbone, le
silicium et le bore. Ils ne
forment jamais de base avec
l"oxygène ; tous leurs
composés oxygénés sont,
ou des acides, ou des corps
neutres.

Nitrate : Sel de I'acide
nitrique. Le nitrate d'argent
est un violent caustique.

Nitre : Nom wlgaire de
l'azotate de potasse ou
nitrate de potasse appelé
aussi salpêtre.



O, P, B"

Obryzum : Se dit de I'or qui
éclate de splendeur, comme
I'or alchimique. Or rouge,
rubrum aunrm.

Or : Métal précieux d'une
couleur jaune et brillante.
C'est un des métaux les plus
anciennement connus ; on
I'a utilisé de tout temps,
parce qu'il se rencontre à
l'état métallique et que des
moyens mécaniques
suffisent pour I'isoler. Lbr
est un des métaux les plus
répandus dans la nature. On
le rencontre non seulement
à l'état natif, mais aussi en
composition avec le tellure
ou les sulfures d'argent, de
plomb ou de cuivre. L'or est
le plus malléable et le plus
ductile de tous les métaux.
On peut le réduire en feuille
de l/1600e de millimètres.
Sa densité est de 19,26 et 1l

fond à 1063'C. Il cristallise
en octaèdres réguliers. Il est
très bon conducteur de la
chaleur et de l'électricité.
Inattaquable dans I'air, I'eau,
les acides, il n'est soluble

t82

que dans un mélange d'acide
azotique et d'acide
chlorhydrique, appelé eau
régale. On le trouve la
plupart du temps au sein de
la terre, à l'état natif ou en

combinaison.

Orichalque : (du grec oros,
montagne, et khalkos,
airain). Sorte de métal
précieux, dont parlent les

anciens auteurs grecs. Nom
donné plus tard au cuiwe
pur, au laiton et au bronze.

Orpiment : Sulfure naturel
d'arsenic, d'une belle
couleurjaune.
Panabase : Minerai de
cuivre, qui est un sulfure
naturel.

Plomà : Métal très pesant,
de couleur gris bleuâtre. Le
plomb est rayable à lbngle,
facile à ployer. A l'air libre,
il se recouvre d'un sous-
oxyde. On le trouve surtout
dans la nature à l'état de

sulfure, souvent avec de

I'argent (plomb argentiËre),
mais aussi à l'état de
carbonate, de phosphate et
d'arséniate. On exploite le
carbonate chaque fois qu'on
le rencontre. Mais le



principal minerai est le
sulfure ou la galène.

Le traitement du carbonate
de plomb est des plus
simples. On le calcine avec
du charbon dans une sorte
de four à manche, et le
plomb se rassemble dans le
creuset. Sa densité est de
11,3. Il fond à 327,3"C et
bout à 1525'C. Le plomb,
très brillant dans sa coupure
fraîche, se ternit rapidement
au contact de I'air, par suite
à la formation d'une couche
de sous-oxyde de plomb.
Chauft un peu au-dessus
de sa température de fusion,
il se recouwe d'une pellicule
irisée, qui, absorbant peu à
peu I'oxygène de I'air, se

transforme en protoxyde de
plomb de couleur jaune,
amorphe et pulvérulent
(massicot). Quand la
température est plus élevée,
I'oxydation se fait plus
rapidement et le protoxyde
qui prend naissance entre en
fusion et cristallise par
refroidissement en petites
écailles. C'est la litharge.
L'ingestion ou I'emploi de
sels de plomb expose à une

183

maladie grave, le
saturnisme.

Potasse : (de I'allemand
pottasche, cendres de pot).
La potasse est un poison
énergique. Lhydrate de
potassiunr, encore appelé
potasse caustique, pour la
distinguer de la potasse du
commerce qui n'est qu'un
carbonate de potassium
i-p*, est un corps basique
blanc, solide, caustique.

Béalgar : Nom du sulfure
d'arsenic.

Bubis : (du latin ruber,
rouge). Variété d'alumine
cristallisé, transparent et
d'un rouge unique. Hermé :

La couleur rubis est la
troisième du grand Oeuvre.
Dans le travail du soufre
philosophique, le lion rouge
est le symbole réussi du
mariage des composants.



Salpêtre : (du latin sal, sel

et petrae, pierre). Nom
vulgaire du nitrate de
potasse.

Sel : Le plus connu est le
sel marin. Vocable utilisé
pour désigner plusieurs
corposants chimiques: sel

d'Angleterre, 0u sel de

magnésie, sulfate de

magnésium; sel de Glauber,
sulfate de sodium ; sel de

Saturne, acétate de plomb
cristallisé ; sel de Vichy,
bicarbonate de potassium ;

sel des tombeaux, tartrate
de potassium ou de sodium.

Et aussi, dénomination
chimique résultant de la

substitution d'un métal à
lhydrogène, dans un acide.

Simitor : Synonyme du
chrysocale, pour l'ère
moderne

Soude : Genre de plantes

dont on retirait jadis la
soude alcali. Sel alcali qu'on

retirait de leurs cendres

après grillage et que I'on
obtient aujourd'hui en

traitant les sels naturels de

sodiun5 entre autres le
chlorure.

§oufre : Cbrps simple
solide couleur jaune citron.
Il fond à 114"C, sa densité

est de 1,95. Il bout à

444,5"C.I1 est très répandu
dans la nature. On le trouve
surtout combiné avec les

métaux : les sulfures de

cuiwe, de mercure, de

plomb, de fer, sont très
abondants. Il existe aussi à
l'état natif, soit dans les

matières bitumeuses, âu

milieu des couches de glPse

et de calcaire, soit disséminé

dans les roches qui
contiennent du sel gemme,

du gypse et du sulfate de

strontiane. Il se dissout dans

la benzine et le sulfure de

carbone. Quand il brûle, il
dégage du gaz sulfureux.
Dans la nature, on le

rencontre le Plus souvent
combiné avec des métaux :

Sulfure de fer, de cuivre, de

plomb, et de mercure. Il
existe aussi à l'état natit soit
dans des matières

bitumeuses, au milieu des

couches de g)pse ou de

calcaire, soit disséminé dans
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les roches qui contiennent
du sel geûrme et du gypse.
Le soufre a intrigué les
chymistes depuis toujours,
grâce à une étonnante
propriété : celle de se briser
par la chaleur de la main. Ce
phénomène tient surtout à la
structure cristalline du
soufre. Ses cristaux ont très
peu d'adhérence les uns
pour les autres.

Sulfate : Sel de I'acide
sulfurique. La clé de voûte
de I'alchimie opératoire.

§ulfite : Sel de I'acide
sulfurique.

Sulfosel: Composé de deux
sulfures. Vieux terme
chymique qui incluait le sel
et le soufre.

Sulfure : Composé formé
par la combinaison du
soufre avec un autre corps.

Sulfurique : Acide
sulfurique, acide oxygéné
dérivé du soufre. Très
répandu dans la nature à

l'état de sulfate. Albert le
grand le désigne sous le
nom d'esprit de vitriol
romain. Sa préparation a été
décrite par Basile Valentin.
Appelé communément huile
de vitriol ou acide
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vitriolique. Corrosif
violent, cela le
dangererx à manier.

très
rend



T,V,Z

Tartre : Bitartre de
calciunr, dont on extrait
I'acide tartrique. Hermé :

dépôt formé le long des
parois des vaisseaux lors
des opérations de cuisson.

Thutie ou Tutie :

(allemand, Thutia) Oxyde
de zinc qui se produit dans
le travail de certains
minerais de plomb.

Tourbe : Combustible
formé par des matières
végétales plus ou moins
carbonisées. Hermé :

Tourbe des philosophes.
Materia prima, avant la
phase de putréfaction, qui
va suite à la décomposition
et la mort symbolique de la
matière engendrer le

compost des philosophes.

Verdet : Nom donné à

divers acétates de cuivre.

Vert-de-gris : La rouille du
cuivre, l'hydrocarbonate de

cuivre.

Verre : Le verre est un
corps transparent, doué d'un
éclat caractéristique, appelé

éclat vitreux. Il est dur et
cassant. Chauft, il se

ramollit et peu alors être
travaillé comme de la cire.
Le verre est un silicate
double, résultant de I'union
d'un silicate alcaliru (de
potasse ou de soude), avec
un silicate de chaux pour les

verres ordinaires, ou de
plomb pour le cristal.
Trempe : Le verre, chauft
fortement et refroidi d'une
manière brusque, se trempe
et devient très dur. Il résiste
au choc beaucoup mieux
que le verre ordinaire. Au
moment de sa rupture, le
verre trempé se réduit en
poudre. Cela tient au fait
que les parties superficielles,
brusquement refroidieso ont
empêché le verre
d'éprouver son retrait en

cas de refroidissement lent ;

les molécules intérieures
sont restées écartées d'une
manière anormale. Cet
équilibre instable se détruit
dès que la résistance
opposée par I'enveloppe
extérieure cesse en un point
quelconque. Les fioles
philosophiques ou flacons
de Bologne sont des flacons

186



très épais, dont le
refroidissement a été très
rapide. Elles résistent
frappées extérieurement,
mais elles se réduisent en
poussière dès qu'on laisse
tomber à I'intérieur un corps
capable de les rayer.
Lorsque Ia trempe ne se
produit que sur une partie
du verre, il en résulte un
défaut d'homogénéité qui
donne au verre une grande
fragilité. C'est pour éviter
les inconvénients de la
trempe partielle qu'on prend
la précaution de recuire le
velTe.

ütriot : Nom donné par les
anciens chymistes aux
sulfates. Vitriol blanc,
sulfate de ztnc. Vitriol bleu,
sulfate de cuivre; Vitriol
vert, sulfate de fer. Le
vitriol est aussi le nom de
I'acide sulfurique concentré.

Zinc : (mot allemand). Le
zinc est un métal d'un blanc
légèrement bleuâtre, à

texture cristalline. Sa

densité est de 7,12,1|fond à
419,5oC. Il est cassant à la
température ordinaire, mais
il devient ductile et
malléable entre 100" et

130o. On le trouve dans la
nature surtout à létat de
sulfure, ou blende, et de
carbonate ou calamine. Le
ztnc rentre dans la
composition de beaucoup
d'alliagss (maillechort,
laiton).



LIMINÀI&8"

Comme toute science, I'alchimie possède son
vocabulaire. La plupart de ces mots inconnus pour le lecteur
sont d'origine arabe. Le foyer égSptien et plus
particulierement Alexandrin fut pour I'antiquité le creuset
scientifique de lhumanité, et le phare de la connaissance du
monde antique. Alexandrie était la métropole de la science,
des mathématiques, de la quête spéculativeo etc., et les plus
grands savants du monde antique allaient s'instruire auprès
des Maîtres du savoir, et consulter la grande bibliothèque.
L'Egypte fut véritablement le site de la connaissance, et le
rayonnem€nt que cette immense civilisation eut sur le monde
antique a laissé au vocabulaire des dizaines de mots arabes.

D'autre part, bien des auteurs créerent des vocables
pour illustrer de façon symbolique le sens des matières ou
états de matieres dont ils voulaient évoquer l'état de façon
sibylline. J'ai volontairement passé sous silence des mots du
fait d'un seul auteur, ou par trop theoriques. En cela, ce liwe
tente de tenir sa ligne directrice, laquelle est d'instruire
I'amateur et de le pousser vers les réalisations positives.
L'alchimie reste une recherche spirituelle libre et concrète, et
doit être accessible à tout étudiant sincère.

rdcquérir un nouveau vocabulaire est certes fastidieux,
surtout quand chaque mot possède plusieurs sens. La
philosophie hermétique, surtout en cette fin de siècle, n'est
pas une science facile. Chaque Maître, confronté à une
obligation de transmission de la connaissance, utilisait en
fonction de son epoque et de ses racines une méthode de
cryptage. Si la référence obligatoire au creuset alexandrin
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restait la base de la symbolique, le style espiègle des auteurs
transformait chaque détail du grand Oeuwe en irnagerie
déifiée, végétale, animale, religieuse, etc. Mais derrière
chacune de ces apparitions demeure une matière ou un état
particulier de rnatière métallique.

Pendant les siècles précédents, chaque corporation
cachait jalousement toute connaissance. Les charpentiers, les
médecins, les apothicaires, les rnaçons, les associations de
meistiers possédaient tous un vocabulaire particulier. Aucune
législation ne protégeait un créateur ou un inventeur.
Beaucoup s'en moquaient d'ailleurs, les artistes restaient
volontairement anonymes. Il suffrt de regarder attentivement
les pierres des cathédrales ; elles sont signées. Mais ce signe
n'est pas une signature, il est une griffe, une marque de
reconnaissance que seul un autre compagnon pouvait
identifier.

De même, le langage des corporations était crypté.
L'argot, le langage des bouchers (le louchébem), sont des
survivances d'un mode de communication qui utilise le
langage existant, tout en le déforrnant, cotnme, chez les
adolescents, le javanais et maintenant le verlan, qui sont des
crlptages, même si ce dernier est un langage de dévoyés.

Les sociétés hermétiques, en contact continuel avec les
francs-meistiers, possédaient évidemment un vocabulaire
particulier. Les philosophes ont influencé toutes les sociétés
de compagnonnages, les Francs-maçons, les structures
initiatiques secrètes. De part son origine, la philosophie
d'Hermès utilisait déjà le symbolisme pour dissimuler le
savoir. Il faut se rendre à l'évidence : les Maîtres, quand ils
coflrmençaient à rédiger leurs manuscrits, connaissaient les
arcanes du grand Oeuvre. lmaginer un cryptage compliqué,
obscur, leur était facile. Le lecteur découwira avec ce
chapitre comment le vocabulaire mène à la dérive. Garder
sans cesse à I'esprit qu'il s'agit de métaux devient difficile.
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nÉb et Mb. Prirspe do h
dodre rtrne, rmuni{e d
srffimse" Appdé assi
menrrynoOrc ou b miroir de

Ih.

èM: Ctnsem§âir.m : ks

arcarEs dr grdd Oavre (nnt
qpécifiqueàtaldrimb).

èM: Rryesumehtohftedes

rrdehr( pn?fl'es €t uft ertmt
dars b grdd Oeuvre rydes
amsi arnbrrr, rdÀ mrrpoÉ

o!;garræ : C-onpagrnrs de

Jæn

èW : Indiviûl doginmf en

agot Synb : o5rpanr ôl
UgAgehenrÉLlrn

oW: Alelb ù ptflosptp

Liu où hhhimise élabore s
Épa'din§

cF[rf,E : Founreal de

Iabffie. Sorte de furnear de

ônrr py:aniü§ rruni de ûois

portes, uE en bas svilü à

alimfrer en ænùrffib, ks
dflx atrcs sn b otq +tr
pmrrmot de rqadr lâohrbn
ùüE\mil

èM : HypoüÉltr
ærfu er€büi Certair§

aOdmt*es, d rnn des rmirdtq
citerü lAlhide ænrrp ærtirq[
ayû. éré dâruit aiil[ Iaube de

mûp clutbtfq nab des

srvirats à cefie cæsroÉp
anairû snrrécu q

ersigÉ hxr civilis*bn aD(
prqnftls q5Ékrs d pr h
rfuælakhimb.
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G,C.
W: Ir&r.urrrÉ de pesage

irdiryersaUe pour ks realisdbrs
æmrües Desrqesqüdinsde
bahroes dars fmrDgr4hb
aldrimi+E rq[eserÉexakt h
divine poportbn dr mtûe et ûr
IIæTUre.

W:EnchnrpàdetD(
poirtes

\E ono :Peüet{pnre.

C#r:Lagwdesddometrs
VtrHe @de, écdt dffi h
Sû8, ks taHeaDL ks lirrcü d
nÊne des dtarh, db rra# b
rdxs, ta[égoft, b cakrbou,
dc- Subdivire m ds.ur

apfic*brspecbes:hcabab
ptn@trq dorÉ Rrbardli a

dorÉ ks origirrcS, et h cùab
tsndi1r, h hgtrc mhine, h
hgtre des oisrpc Tstfs dsl
dorrrr up deffiirn pecbe es
difficile. ta nslhue à nnn avb :

temu de orlrmde b- S$ifiaf,
pm{dabs[yrift. ;
La,..ü,hb hcûrÉl1tre ne doit

sntoü pas ê[e orford.p arec

hkalCmb ttuü1g qre ksjuiB
anakt regr pm ûz&bn Ia
l€tbab e$ up irûerynÉmirn

bæee sr h déænpo*im des

rmbetdeshts

OW : (tu grec l@hlni
dishÉbn). Actbn q/orocert
oefiairs oorps §n h ænposition
de oeilairs atres, srs ê[e etx-
nÊrresnndiûes

(orcr : ffinrrrnd desinee

drskspMrs ùdix+fliàrre
slbh, alxim h üph forkirre
doù &rme b hit, [rde d le srg
R4pd a[égorile pour h vob
sedE de h nécessité doanrntr

drs uræ ptb obffie Ermn,

aueùflflomptrc.

e*rb: @tÉe de hnkr ou

dolivir srrmrûæ de dq,ur ales

d effiouæe de der.x sopqüs
€rû€hces tam1,ünbgb raoonte

çreMmre sqpæaunllrdax
sspüfis qui æ bffiist ; b
cadrcê devirÉ db bn b
syrbole de h ærrcrde. Synb :
Bfton de Mes.re, trrdr
affnrpidar ù nrsmge des

DhnL »/rrbob nUal[4re dt
rrrrcrne des mges t!4ab ansi,

ry*smim ûr mtûe et dr
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Irrrcure ddosoehiques, unb a.r

nE ûe,leseldnbsoehtlr

§na : Crrûsbn gsnerrale d
pimitive dl draos do h nmiere.

HerÉ : dmos des ryes, b père

des m*a& b virlilid (b trrrps)
prrnilze nndfeffiixr rræhli+E
tercse CiÉ dars ks liwes

ffiques ærnïE le &ryon
rnir æwert decarles, sopert
veninnnqfifledeSdrrrc

Cn: Subürre nDlbdjatrfrE
{ÿæ hqude les abclks
oorûnisÉ ks rayus de h'n nil
Herrrr : Eht frnl de h ptsre
ptflosdlab

Od : Cæ +x pernÉ de

onlxrdre rn poblorr, ur
q GnE dnompt*pe. tes
dotæ ckfi de h sagesse, ks
dorre cbÊ de h Étusphb.
HenrÉ : le nrct cle,f sigrrifie pour

h alüimi$es totüe dimhûbn
radicah, ineûr*n e ; qud4rô§
le torræ eS &enfu a.x nsrsûts
et dish/ats cryalCes de

leftcûrr.
(qmre : (de lkghb æpper,

cniwe). Nom vubaire de

difu srhes (otperoæ
verte, ttlar, bhrdæ). tes
bdilrs arertb on1refitorfi
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fiÉirtfrwÿ. un des srs de h
grdr/rxs de owerfip ù Mû§
Liber, avæ uæ roæ enborfroq d
trpowerte

CE§ : Væ de tsre de fer ou

de phine, porr âire forde ou
calcirq oertairrs stbsarm"
$6nb : fuue b tanml de h qoia
sr un far ds rorr ; strcifier
qgnifie potr lhlôimhne ffi\xalkr
a,r fzu le nÉal, en tirra sa

powbfrirerernfoe
er&ite.

CEir : §6rÙob ænrnn à

toües ks ooprces, rtpÉ§tilfr
bqrch, hrorc, hRedonsilA b
tmxatl h wcb... HenrÉ : b
qrivre d h hmilàE IÊ tanail des

quaIrc éffi. L,e 1}arf de

Sail Armoine, irdenialle

rcpresertdirn slrrbolisæ dI
fra\iail fu mrme phlomphi+r,
aræ ks cbts de fer, d h
p€rsrneùChis,ht€ne
adarnk1trc ou fuue nrûâialbee

ùseq€tdetOilwe.

CuE : (ù gec l«tryt06' caù5).

Soüerrain dqfli§, où lon
erf€rrdt aûsfob ks nnr6. Mot
eqbliué ptr ks aldriml$es, aræ
cr),ptagg, cDpt€t.r, cryF,.r.

Opfubn de hcx-u@e des te»Ces



grâæ à des rdndes @
ffi"

63d. : (ù grcc,loldos, occle).

Pâbde : nrnuvdM des

nÊrEs prÉnrrrrs dals ur
nÈrr ordre. or : b qcb hrrnire

eS trn@de de 19 anées, al
boü de h+rilÊ ks nÈnes

@des rcvierrrfr ax nÊrEs
épo$H. On thpde assi
nonùre dor. Iæ g,cb ohire e*
rrIE péride de X ars, à

Ie»pirdbn de h4rile lknæ
r€oonrrrrre pm ks nÊTEs

irtus
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O,€, J.
enhetu:@gessim
ry@)e à hkhimb). Etd de

revêdioq ûrtper orrclrroe
qtffi€rgrrrfr .Ir,eht* ft1gs

Ad#es

grr : Un des quûE élernqts

Dars ks princires alcùimü1tæq

éffi de fuIfté. L'ea.r es
onposee de dox vohrrrs
dr1ûrogÈrr d dtrr vohrrp
doxrygàe. Enakhimb, pru'd ur
mnlxe élerré de qualificdiÊ (von

phsbin).

êffi : $rrb : echdb de h
ryese, éùdbàôtrebarcax
HenÉ : ryarbob des 12

mil{xrhbns. L'eùe[e, (hir1
sala) eS arsi reprsqfrê arec

natr bmealc Elle ryesufe
das æ cas pffi ks rn'tr
mrûruUixs Éntomeluns,
ryà ks û0b opffiors
dqrdbn de dnque
onposrfi.

êûtnh : (fu græ ep[*rri1
ryaition). IUadfe*atim dl
CIri$ ax gemfs, æ Êe le 6



iilvkr. HorÉ : pendrr b
cuhon fu otüe ÉrtmÉtne
h ônrrûbn das b conpo$ de

amorte b piilve ù bon
derotrMdesoeffions

ê{É: (ôrhin, ryirihs uffe).
Sotffe vihl, §rbsmæ
incoryodle. Ah}rimhuerst :

Sumre irnorpordb des nÉaDq
ooànerrrrû süib d vohib.
BNIÊ Vakrtin rmnrnarde de

etrdre IeW[ das h racirr
nÉh[ilq €t oefie nntiàe rc
perû sdon Fulcarlli êüe
reùerdre qr drs h seub

cdryûrb des rfu.lc A@orb
uhibauænposutradtut

êd. : ASe. HerÉ : das h
fuqahre hemÉl+r, ldofle e$
ur irdicdeu de hborrp nffde
des opffiors a.r fotrrrau ca
elb epaaft brs de h cuipn
kr[e des ndâhrDq das h voie
tnlnilb. Crllaé4Bqreetairs
alffies dffiiverû pm b tonn
c**altb*ixt es h nmiftffibn
dl shl de tOeulle, h sftrmne
asûah,bmuhonu$æ. Drs
b vob tuntle, ur nÉûnde
omi$e à âirc d!â€r b mtûe

pil ûob à qrtr§
ôb mn poit dea.r Il for ersrife
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Ms h m[lb4 desseds b
rcsifudbrepuûeury
{bigrt uæ quaüité egrlu de

nnurcpldoeryhi4r. Qrild h
disotûbn eS ûnh, h lhuilr
rærbl5e e$ orrn[r apà
ryrdbndes srhs àune krûe
di$itrhi:n ar bairrrnilie. Perfu
oeüe @q si b hboret reÇede

hs poit et hs
rfiAiùDL i[ vena à c]Eque

{imtbnde nrnerc an sr-üe

@rafus letoft, sigrc omerk'rr
&rmbrlirtenra

"fuigule de l[@s ætdlé. Maz
we live d'olinoine ut ptùe
dm.s m oa^84 & dmtylh"e de

WirûÆ de da§... W dæus, &
ùrmzfu defusion, Wis iûE
tne oncede sd nibe àptuÿisn
fois y dærus powfairc h)ls
& qnsotwnq le wlplw de

l'mûimoitrc, puis wsa le tnl
dorsmæmddefq@) 4qwt
@ la crusse (W wts
tourev ca dæw, fq@
donùe bfuile jdntt dærc
meoncedenineqmnedawt
&Wis tsær@ dms le ffitu,
rcirbut cate @m 4 ou 5

fois jusqw à æ rye l'doile
paiseadæsts (b)."



(a).L'aWtmruclwffe
aryaw,t &fué ry dæus
de suif u de cire. Fralmst,
firytankllsnstleMùt
æmd al wi§@t fus lqd
vrus a,ov Mt tmle üe
mûàe, d- q* la Égule dlle
atfods.

(b). Ce ryi se faid ryùs la
Wîsne ftu WAetA
Qtæ si l'61ai1e ne paist pùt
alon, dleneryol*aps ryà
b ana fusir»rs qtæ tow faru
: &wsvalonawréqwws
n'atw ps Hm Msnqû
@neaacfsiorc@ota.

nfa.û tcy rctu Ete la ryyle de

ntnts 6bA sùe plus
hwasmgt, s, on la frÎ
Wdtt le fu) tonp et an
ooiswtdelalua
'EkrErs de drymb de l\4abü§

Iean@uin'.
Fd§ 1624.

arffi : (hin fors forÉi§

sotræ). Synb : Forüairp des

dir»q earpJre, rerrEde Herrrp :

ôrmirrc dese, forüairp sohfue

doù virf lear des dflomphs, h
rcæe
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-;Arrb : Vob dr fi.rnir, étrpe

de hptre,ûabr1 prcntÈrc é@e
de b frilogb ffil1re
synùolisee pm l0euraB ar rnir.

"In ,ÿdàre wlie
Ia.wta, de miar rcire d
dfu"r udawiq^e, sa§
l'@ dlne æone idee,
fullaÀse a p"oide æ dbomne
la fuw fu ùWûL Cde la
avæpæalian, elle æt le sæa
de l'kwre. Qui ruruuûna
fur æ buillan, le swa de

tûett?'



Ç,6.
* : Excroissarc er dÈte,

Fodrib ptr ul irsede. Dds h
s1,rrbdque lrnrËi$re! h galb
équiual à h ndiàe nrrqrriile
bnüe et b l«ffrÈs (de lkabe

W, qui tfirt or écalde)

ryesotehsbeaæprépmée.

fu' : (C-ahe). tes tfnes

fur]HæsfuCtre%lbirmrf,l, h
$irtrrs æ.n,gffiEdesrob srt
des dgrrcs tilEUes dr bon
dâouhnuü des opffiorc de

ctrisn. AEes ceüe opér*ior1 h
hborut vfla milaftre fus b
milhrup peüe gprrrrrc vbkü§,
qqpdee le r€nsra Ce$ h ftü dr
rruhgpdohndiàe.

çq : I-.a gÊye siàroe, b g{y

sçaroft, h cahb hilnÉi15 h
hgtæ des dia»q h hguo des

oteax CeS h hrgrc des

hmÉi*es Fubatdi, mLrx qrre

toü a.ft, aforttinoph$É b
rryort eûoit qûe h hgtre des

oiæarx e b græ adnhr, oei
des Feryss trs Dori4 qui

rcrrphoèrerf hs pdits rolaurrs
AdÉos or Greoe srt de
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stdrc æfu onrrrc rmtn Si

qrrlqrs prum defuderf
erune tre o{jræ hirrc fu
fi'qaii mabé ks fu, oda tiert
ptrs à des croprc qrÈ des

Éalites tti$oû1tn. I\,kEÉ hs
pokni4æs deckndÉes ptr ce

sqid @rb rn bon sibb, f,

@maft qre b ünrr onrn.ur
deshgtsEuopeenrsùrnrd
d ù osûE rfes pas dorfrire
hirq rmb oüogreoque Ce
potr lodgire, nab onlte pou h
qrmfibé âpnrp de rdcirrs
grü[ES drs rnüe rccdxhim
Le q@ge des I!4aftres ûlbe
ærrnr eooedé ks eryiualem

orflnrÉ§s ôt
grwilEirL

gù*:Epæ $mùolhuedettn
le nthl, pour b âirc reûafr§

erl*dte. Hur@uerrut : actbn
Otra*Egq docirp*im de h
quirfesserrc&nÉerial

W: (ù hin grdrnraire).

tiwes dçs nngbhs ntb atrsi
des affies Pr oûersbrl
livreparirre,fligbh.

Alâqc.: (ùgrældb§, shtT).

Vfb pÈs ù Cainq alptrdhi err

ruirrcs. \Iile, a'l trrrps dt rÈgre

ù phraon Ak«moq où s'é{er,rait



b terryh dl{éfiopol§ je ciûe oefie

ville cr ks do»( adeptes ôl
virgtiàrr silæle dédicaoerr hus
lilrres a»r ûtrræ dHêbpolix
Hâopolb fitdb b surchnie où
rnquit h sciirre akfiimQrc ?

W : Rânbn des

cæadères des dqx s<es ds b
nÊrp irdn/fu ; s),noryrp :

aû09ËE Nul besoin dêûe

æffi ptr b *Eiorque
akhimqw pour ûower HenrÈ
ü Aptxodi[q nom grrc de

Verus.

&rûb : Merctre des mges,

tnrnùb xadiral ngalhre, sd
oâe$e ou sd flori Il,IaiÊffiim
de h ffionrtrbn dr nrmre
pttrbsplù1reprdodoünarrrr
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JrlüJ,
rya,Jy

.b*:@uhinignixtu).Quia
ks qtratres fu Èr, qui eS de fs.r
Eoùit pm lactbn ù ftu trs
hves vobari4res sort des rcd§
ipées.

élt:HerrrÉ:desigrrc
a[ryrqueffrerf léhbordhr

dnosoenae. Bea'mp de

tenrrs erpbyrspm ks écri\xai§

hsrrEtilues r@deff h cuhlre
des vqfrax b onpo$, b
frrnk,bbotrnaga

JAffi: (de héhut kathhh
ûaditbn). Av, ks "iue
irffrfréffiiln nt§eriere de h
Bftr§, ûasniso dryub Adan ou
Abralwnpu trp dnfrrc ortinp
üritiés SysÈmo dîteryetatirn
a[égori]r' db eS §ridenrnt
rcservee à lCIrqÈæ d
mennrn'fi+r sacÉe. C'e$ ur
Fooédé baÉ §.r h
dmnpodtbndedn4rnotou
de dtaque ktue, pæ taubæ



nrrÉrah h sigrrûficdirn de

daqrre ktüe ou errcore b
parnnæbndektres

jtffi: (ù hin hor-dq
ta\dh). tier diryoæ pow frie
des ou des

pgpuæi»s odçilt l€rpbi de
oertairs irffirrsûet de oerEir§
poôrits HenrÉ : helia ôr
df,osphq lier où b hbord[
oeuue ptr$quenut d
ÇirihrilenErr. Dms "Akhimie",
EWàE Cardid a fort
juOttmrrrt r@d, h doüle
rdcirp cabâli$llrc : b hbordoire
d lordoire; endmit defa\ral d
deprià§,defoi

rufu).r, b petissilr de h t€re
Adenk1tre, l0err\48 prernkr des

drfometEs

Jffiüv: ( gtc, hlr1drdDs).

Edifiæ ænpose &n grdd
mnùre de pÈ6 diryoæes de

telb rnmiis qubn en ûotnait
qæ fiæ difficilermt h srtb.
HenÉ : le hbSrrirûe eS trre des

ry*umitrs ùgrudOeu\rre.
I-hkhimise ra poeûrer fus b
déeb des opffiors de

A'Uairrl jusquà h ffie
irfâiqn§, d reâire en serc
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inrers h drrnh de recredion
[æ fil dAriTE pend à torüe sa

rigrÉficdbr1 cæ il rr frr pæ çIl
æ mmpe à thlk ooûrrr au

rüour.

JNE : À{ot ryécifi4re à

lhlûimb. Proballerrr[ creé pæ

Nmh Fhnel, il repesute hs
h\nages hmidss pour oemir§,
igrrs potr daûres l-es hvs.nrcs

tunLlss mrt ur pooedé de

rxfioy4e ù sd des dtosoenes
I",es h/exss lgÉes, rry*H1erfr
b clntre des onposilrB
otfrra»L dr den odirp€r ks
irqxxÉes

ùAæ : Merrhe de h case

sacerdohh, ds bsMedes et ks
Pqs Chu ks grecs d ks
rorminq asobgue, rngi*il
H€rrIE : ks ûoh roh nngeg
syrrboles des üob orposats,
ryesertfrt les ndiàes au

ûa\xfll arec h galeüe des rob
(voir preooderrc drryi[es).

: (drhinnngi*enûl
rtrise). Mot prdquerrrrt

ryæifi+E à lhk rimb, mb àpat
b tiû€ de llaagi*èn dignité de

grud l!,Iafup de lorde de N,hhe.

Realiser b rrngisàe, b



Ctl1,soee Ces ùoüir at gad
Oorvre.

ryhe : Subffire étenùB

dir/if,re, fupfuéhaHq ü
§rsoqüb de toües sortes de

ôrnts HenÉ: hndeùpinq
h nÉiàe prernilhq qui syrbolir
b ou les ænposats, ou b
rcsrhd ù fd\ràl bÉ de ces

ænpocats

rlÛfr: Vas en tene ou en

vene àbrg cof tfiilbé en drfonie.

Lhi$e devraprüer urrc ffiutbn
tor& pttiiltfàre kns de

taoq*ltin de ses prernbs
ntræ. t-es pessbrs qu
dexerwtàkü&irrù\aimr
pendilI les cuircrs o<igsrt ur
vene@.

ùAËr ; Ia ntrbe
pttomettfn BrybÉ ptr
qld+§ aÏeürs pour des{7rer b
ntras,oubsirypdelWEDr.

{rÛrmrg: Mend, ptrodhr"
H€nÉ:synrrynædedishat

|tt,.,'"t: N{diàe de rnüe a[
frircire fordrrrrfralde mte at
:'Dans ks m&auç par les

méûurx, avec bs m&nx, ks
m&rrx peuvmt êûr
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pefeUimnes r. Vffié FenÈ§
qre tol$ posrh a.r gay sarroir

doit toqi»rs arcir preserûe à
Ieryit, de h reùerdre +éilhive
anüaral*6)rr,ffif,eS
t€rht, das b hb5drûlÊ
tvrÉthle, de smüer h
e'*Hre dilû:es ndiàes qæ
rnsnfunr



JttOPA
elfa : l,hrbq lrairge
ilÉhrge. HerÉ : rD6
dr)mi$æs, mbn des nm&iux
an crqse[ [-es rnm dryni].s,
rcpresotmdasksrnnhe,ses
gravrcs aldrimqm pr h
ferrrrrdnurrrqbroieh
reirq €t tful daû€s û$nes
anryorl+res, sÿrrbolbert furbn
ù stfe d ôr nrmue an fs.t
(Un livre célë|rc, 'I-es Noces

Clrymfures" de Chisttrr
Rwtouz,pmuar&hldr tf
siècb e* ur des liwes ôrüeur
ù rcsinsiaisnp. Il eS t'r qr
des RoæAoix fiftri arssi des

dbi1Dles dl{€rrEs" L,e hdar
üowera sfl b dftirc des

rcrsigrtcrErts sur 6 orûres

dats hs Hrairi:s ryeAlitées).

C»t: Corps orgilti$B qui s
fonræ dY, les ffiks de

phsiens chæ damina»c Spù
: b rmnde. Herrr : L'oerf

dflosoehi$r' r€frârrffiirn
ô mili€e des

ænposarts doit êûe ærsiËÉ
mrs h fonrp CI/uhire 13
oqrnïe de lootr es b rtræ,
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oqule d§^ù1ræ qri lÉerge hs
onposil8. l,ors û orrùd
firiax que æ livrrcrf b dr4onet
hsahraüg dorr bnsurc et

b sotfre ptrhaoph[r, il æ
,tegage an bort fut nnmert,
ors lhcirn ù fu ryÉ et

ærfind, h qofte de to€r.(
&bo,rd mts ôrnp de vohfes,

pub de dm;h qui vont ônrrcr
ho$fle en *aggfufu sr ks
paob de rnüe rabsr Voila
loatr flfusoph!rc, il potra
echflE

C,orl,c: La d&mclæ rmeiele
€t ryirituelb de laffie : le

Crard Oilrc. L0cnÀe en sn
erfib æ en üob

@es ; l()orrne ar rnir, §ade de

hpntre,ûabq lOanwe ar blar,
Sade de h prificabn d f0euue
au rougq Sade de h
müi2ficdbn

Clril* : (not ry@æ à

lhbhimÈ). Honrrp qui oanae à

hrcûaissarædfumetnle

C,t: (ù hin orae, pkû.
I-ier dttrE nuhon d# à h
pirc. H€rnE: Arryoôerd.r
hbordoirc ; ræd inébrarhble à
IoHÈæbn daroi b ôi dtrs b
hfruhinp



dlù : (ù hin gn€rse,

dterdu).Dffirinûti*lp.

ê!'tûnre : (ù hiq quirfre,

cirq e esseæ). Ptlb : sùsmæ
éttrÉée €t §rilde, ffie & ærps
qui h rcrfrnrc d @æBe des

qrrdre éffi qui h Éenait
H€rÉ:tirerhçlrtesæ
pErdrebnnlhr.

îæ : Corps dr et slide
HerrÉ: hpirreptfumdmle
çi rre ressortCe pæ à t,rrc piene,

I@ de h quête n6&idb des

aldümi$es ammredehvb
mfuÉnah, db es b Frve
wgUq b sryport rcd €t vidCe

dehrwâdiontsrÉtque.

,W : IVtr&lbal : irflarrrdiat
par irtore pmfuile pil urr
mhrcouurc sü*rretox[m
H€rÉ : un fltride Ébgi*i+r ;
ftrife irnagiÉ pm hs æh§
pouropfttuhorrh.§bn

Taorr : StùSrre tiree ù pin d
ù sryr1 resinfls et

æLfinrfe. H€rrÉ : ur des

rnnùmx s),rnrry,TrEs de

l0qnÀE au rnir. I\eb æ

ErDrD{ræ echire sn Iâd que

doil pcrds h rmiàe dils b
wiwtr
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,hb : Poudre de polraixg
toisiirrc éM de b plrre
ptto@nh potde porrnma
h ûansruffiim des rrfuD( \rib
ennrtaxrpbhs



æû: $/nb:odgirn HmÉ:
ræirrc des nEtaDq sûure
næta[iqrr. Ces, sdon ks
princinfi asqrs b nraure
despldoaoptrs

ffi : Un des phs graÈ
ffi de lffi, Fmb devoile.

Ces b nrrcure fudrs, b
IIErsrrE df,osryhillq ohfru
brs de h cubon ùt msuæ
æmtmtn (pas b rÉhD. L.e

nrercile des plflosophes, passagg

eûoit d oHigdoire de h shfbn
pmomdmn, dohiert ptr
éclrrrry ùt. rnsane ütmûn,
bmdehorisndesorrposaÊ
bhrs, sdon ks ala'ns des p[s
strq»cÀeisdaûssâro$aÉb
rdÈ ænnæ b fotrnimr dr
orfre ddo§oehllrg cehi{i
alæorbrr b rrrrqrrc. Un
orerpb

irûe4rÉmirn

Iotnoriæ
froisiirr
+re ks

Edhes ù rmt indipÉ
ùaqnæ h fremürË sJrhbe des

deu nm&iax les phs dns à
ilertifier d.t grud Oswre. A
non av§ re e$ h ËErnilàrc

Sr6e ù père des nrtauq e tis

de

Une
semit
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âroqtrc trrc ônfté ou urp dodrle
r6i:e, oomposüt b sd

dxfosoehi$E

38 : Fild pour pude ks

oisx ks poimrn HenÉ :

tascidiur des oiseax ûgrncs
synbolbees ù vohtr et des

poisonr ûgues fu nü[iar

aqrnDq s{grificf h üs de

@bndrresiôrsltrl
l-e 16 eS arss trp a.rûe

rrarË:E dTmagsr ks sirn€s de h
realegalefte.

3r;rs: SyrbobM$rc de

hnmierepæive qtæbfarva
sépau. Sots lbdbn ôr ÈÀ b
roùer syrbolbilû h rftise
verÉ§"reva @rysrure onde

ohorc €t urrc flrrrc tres

toxllrr Pour dalnes, h roclEr
esbstûg enodaquïevoque
b mirEral, ffiE FrrH de

torsbsnÉanr.

Qüo:(voiraradre).

3\D : Feu scrrd, Èr de roue,

bqious er/oqué nnb inzb
déüit te f€u de rorr, b feu

Énoaoetirc es, æbn
Ierç&irc prdklr' IoaiHim
dr otûe ptmsoettfæ creé pm

h dnhr d.r foyr, çi proroqr



p€rfu h orbson pr h vob
brgue frrpesùrn dur
rmwerrrrt roffi dans b
\Àaissean l\,hb CeS aussi un

hrerpotrperüeb@rh.

?tû:fuonyrrcderodrc"

20s

s7
§.9orr : (dr hin sryftrta.).

Aûdob ormLsilre des

dDses, rmldb ou aqube.
UoOA*i:rf rctenæ, fruderc.
I.a mgæ dfloseknb &[nE h
Éerue,bsecrü,hdbcrftbn
Trop dUkffies payèrut de

hr vb ou al rmirs de hr
berté h divn[dim de h rnssite
ùgffdOqnrc.

Jh,iræ : (dr hin sryir@
mg§). HemÉ : nrct dorf ks
rdcirrs cafali*ipes irrcLur

ryN d sckpe, d.ne pilt, d
e* trngrarrrephorEtique de h
pdhoe. lasirredesmges, h
phfosphb turrÉtilr4 €t b
rÉcessane +ffié qui mts.tud
tfu daû€s verûs +E b
posrhdoitquâir.

sur : (tu hin sigilhrn). Se dit

ansi sæt À/fs à Pat mn ss
ouaü, b soeau henrÉque

ftue trrc €toile à six ralors,
srt able au wu de Salonnr\
sÿrrbob ryb dqrb rmb dort
Ioriserre e$ t*n rûâiere à æ



1fia rosée.

Vapeur qui se dépose le matin et le soir sur la terre ou
sur I'herbe en gouttelettes très fines. Hermétiquement :

Rosee de mai, eau influencée, eau mercurielle, eau des
sages et beaucoup d'autres qualificatifs. Les anciens
prêtaient à la rosée des pouvoirs divers, notamment
celui de blanchir le linge. Les apothicaires vendaient de
la rosée pour blanchir le visage des dames. La
connaissance moderne a expliqué partiellement les
pouvoirs de cette eau céleste. On sait maintenant que la
basse troposphère est le siège d'une photochimie
relativement complexe, qui produit des composés dont
certains ont un pouvoir oxydant quantifiable,
notamment le peroxyde dhydrogène. Les gouttelettes
en suspension dans I'air subissent des phénomènes de
dissolution, donnant au liquide une concentration
mesurable de peroryde. Ces gouttelettes contenant
jusqu'à 0,04 oÂ de peroxyde d'hydrogène se déposent
sur lherbe et forment ainsi la rosée. La récolte de la
rosée s'effectue au mieux quand la lune brille, en
I'absence de nuages. Ces deux facteurs provoquent une
baisse importante de la température nocturne qui
s'accompagne d'une condensation plus importante, plus
favorable à la dissolution lente des oxydes. Une belle
lune sert donc d'indicateur pour les nuits froides et I'air
peroxydé. L'alchimiste va donc s'employer à faire ses

récoltes liquides aux moments les plus favorables,
notamment au mois de Mars, à l'époque de la
renaissance de la nature. Mais la rosée ne rentre pas

dans le grand Oeuwe. Bien des étudiants ont cherché à
quoi pouvait servir cette eau dans le labeur opératoire.
La rosée était utilisée pendant la phase préparatoire du
sel ohilosoohi , pour les ri
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grad roi initb. Etofr des six

phÈfes nÉaliryeq b mr de

I0eirrrpæuEmnryæilbn

sË : Ce qui doit êûs cadÉ.

À/tot fut enpbÉ ptr ks
aldinnl*es, pfllilt dr secxd de

tactir/ite, nrb at'ssi ù sæt de

f0cnÀe, Cesâdirc d€s dqx
ænposat initiaa b rnurue et

le mrfe fldomfr$n I-€s 1i\4es

daldtimb, nErE ks phs

doo'xrqt§ sdhf derrhe ks
divæ nrûndes déüime
syrbolllrc h ænpositbn d
Iéhbordbn des dflD(

ænposrms fordrrsfranc La
cahb dm@ue dorre pm

ærÉre b rmt seuüer, ù hin
seqüile, frequerhtif de

seoenre, rrrtte àprt bokr ; d
&llerrrrglû b sers æua[,
poùixe,€rder.

§ernn:HenÉ:patb
ineûrdCe des ffÉtue\
irmnhdre d fixe, @b
ansi æl €ûal das +d+,es
ffi§ airsi que [nmüb radiul
desnÉaDt

7æ : h to:e des flflomfltes' h
tene afunüpe d nûle, desigrle b
ffiflfl pitrn, h nÉià€. Biert

des pomiffis, top peu irffuib
207

en »rrbolhr, orf parsé qre h
tmrc Adan{ue d nÉh ffi rn
ag& ptr. Lkgre vert ou le

lcolin bhr potnairt êüE des

éffidel0etr\4e Irslfune
phüôt Sdnrr, hpits, trnrc La
tene des plftmfrs es phsôt, à

rmnav§ hrtrierc frcrnilæ &
bryrelle tendiat va e»tairc, pffi
des baim rq,éiâi b sd

dUoeoet*p. Ce$ dalhrs b
ptmkr ûE\ilarl s'n ks nrûiàts ôl
grud Oerrvre, CIdrætbn brgw
€t 6rt Étre sr h4rlb tin des

I\,Iafu€sinsi$erfr.



.!/bb§. : (ù hin \æth.rrl
dimftrutif de wq wæ). Væ,
recipiert d# à oorfcrir des

hultes" tes vaimx üilbfu en

aldrimb srt en vene por.r h
vob h,unüe, en gres porr h rrub

#r. Herrrp : b wisear dr
grad OanflE, b orfrümt
d# à rwvoi ks nntiàEs, qui

doit fu€ dos drrp oqtairp
nffiühe, r4pdrf en oda b
»{rbole ôr pelicil! oimr qtri

ftrryorte mrt alimotdirn &s
sa boudre d irmgp syrrùolilrrc
ù \iaisseæ rmuôé dars mn
flilr.
Le \xaiml es âÀkffqfi
e'/o$É des hs ærÉes

initidl+res, nDlerl de ftrrryort
nmerid t Wirftud vers h
defubnuhinrc.

12æ: Roüe, drrnin qrr lon

uil. (Voiraradre).

1/tuà: Fgurc »rrbolilrc de

l0eu/rg dl radiul nrtalfi+r, ür
père des nÉhnq lkroe§
nmliftm Das ks descriotin§
ôr gmd Oarre, il px€rd
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murrerf des &fuitilrs diffiunes
*n ks a.üeus. I.e viflH eS

$d$Efob SdfiE ; avæ h
Fmevkge, ilryrbolbe h.lùrl
nrrf dm tÉton, dttrE ba$ffie
de mupia ou dbn rarm1 il
r@de h mtnæ oéle$e. Sa

&fuitim syrbolhle \rtrie sdon
les a'mam €t ks epoques, onrrr
bearmre defuuss de lhlüimb
fuéraire.



Afio voie sèchc, 1o yoie hqmide.

.4es discussions et controverses entre alchimistes quant à
la possibilité offerte par la nature métallique de plusieurs
méthodes d'élaboration ne datent pas dhier.

3i la voie humide, depuis toujours en honneur chez les

alchimistes figure la voie royale, la voie seche est la voie rapide,
que beaucoup ont nié, soient parce qu'ils I'ignoraient, soit qu'ils
voulaient garder pour eux cette méthode tres lucrative. Philalèthe
la développe dans son Introitus, en la qualifiant de voie des
pauvres et des saints couverts d'abjection. (La voie humide étant
la voie des riches). Cette voie se pratique avec un double mercure

et s'accomplit en huit jours.

4avoie humide offre à I'alchimiste sa triple quintessence,

tandis que la voie seche ne dormerait que la poudre de projection.
Poru le sage, I'alchimie philosophique ne peut se concevoir que
par la voie humide. Cyliani, dans "Hermes dévoilé", le rappelle en
disant qu'il suit la voie humide par devoir, quoique la premiere lui
soit familiàe.

.2un point de vue strictement opératoire, il faut prévenir
que la voie sàhe est aussi une voie dangereuse, au vu des

températures quelle exige. Les cas d'explosion du vaisseau, avec
projection de matieres en fusion, sont reels. L'artiste doit donc
prendre toute precaution avant d'oeuvrer, et il ne peut donc
envisager cette méthode qu'avec une parfaite connaissance de
l'élaboration. Mais tous les maîtres restent forts discrets sur la
technique, et travailler directement dans cette voie présente donc
d'énormes risques. La voie longue n'exige pas de chauffes
dangereuses, puisque des alchimistes "modernes" utilissnt des

lampes thermogènes.

uartiste doit être prévenu de ces risques.
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UITINÀI_RE.

Ce troisième chapitre est probablement celui qui
déroutera le plus le lecteur. Les expressions hermétiques,
certaines fort anciennes, demandent une attention soutenue
pour être comprises. La sémantique de ces expressions,
utilisées par tous les Maîtres, varie selon un nombre
important de paramètres. Les définitions tentent de figurer
au mieux leurs réelles significations, mais affirmer qu'elles
soient complètes serait mensonger. L'opacité de certaines
rend aléatoire leur exacte définition.

Il eut été possible de classer ce lexique en regroupant
les synonymes. Le lecteur s'apercevra vite que beaucoup cle

ces expressions ont le même sens. Mais comme tous les
symboles, la signification
parfaitement définissable.

Le lecteur se rendra

exacte n'est pas toujours

vite compte que toutes les
défïnitions hermétiques décrivent toujours un point avancé
de l'élaboration philosophale. Les écrivains hermétiques
commencent leurs livres au début de la mise en Oeuwe. On
ne trouve jamais un livre qui décrive, même sous forme
syrnbolique ou allégorique, le début de I'Oeuwe, c'est-à-dire
les travaux préparatoires, les épurations des composants et
évidemment les composants. Dans ce brouillamini que
constitue la littérature hermétique, tous les auteurs décrivent
avec maints détails des opérations quelquefois mineures,
mais ne donnent pas le point de départ. Le lecteur ne
s'étonnera donc pas dans ce chapitre de ne trouver que les

expressions relatives à un point déjà avancé de I'Oeuwe.
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Enftr, certains termes, dont I'importance paraissait
secondaire, ou plus spagyriques qu'alchimiques, n'ont pas

leur place ici. Chaque auteur a ses propres expressions.
Seules sont conservées les expressions réutilisées par
plusieurs écrivains.



Aciermagique:
TsnE derigrul hpütb cadrc
ùmtfeflflo@fiæ.

Acicphihmphlpe:
E>g€s*rn $i rev& phniem
sern L'æftr eS b ftr, Axes, €t

Aries, bbelir, qui orrrrure an

nnb de l\4trs plaÊte ù fer.

Vfu ddosoehfurc sÿnbolbe
anssi h roffie, od afuilt qui
focaliso h irûsm. Ivhb oefie

ear f,ubsryhit1re es assi h
ni[e, slon qtd$.res afrq]rs

AdametEve:
Das h syrrbolilrc herrrÉk1g
Adiln d Eve rryesufot b
mrûe, b sl et le nrercue
philosphklre. Au &hü de l'âge

de ltnrmr, Adane$ b url êüE

arùogÈr' possédat en hi ks
qrdres nÉles d Mhs t,
crcds.n FErd à Adan mn
llertité Éninilrn, dorr $æ b
mûe et b nrrcue. Si oertains

aens t€h Basle Valer[in,

fu qæl'Oanreerûirpeû
æ realhrr aræ b nnwe sü
c'e$ qu?anrt h sçæAbn divirr,
Eveffipatb deAdanetvbe
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rÿema" Frmre ul trtifiæ

dxbsryhiqrr..
Ivftrb onpaü en déürire qr b sd
es b stl rrD)€n de retrower
I'mbn

fuentetpatient:
Un des tres rnnùru.x sJÀDr§rrEs

dr mtûe et dr nmrs., à oda

F,b qu'il precire h rfrrc de

l'opffin df,osÉEh les

rcactbrs povoqtÉes pr b mr-û,e

«agsrf », s:r b nurrne,
«@kt», b prunkr ronpaû
l'Enlhedefafre

Agentufeusetrtt:
t e fil secrct des flfu@rq qui

a denrdé des aÉes de

reôedres àdesalffies ænsi

o*hes que tinnim de Sairt-
Ddi:r, e$ trp nfrière ftunæ pr
h sakraûe, arinnl qri prend

phshrs {pinc*ixs dars b
beshireakhimlln

fuatpécifiqrc:
Synrry,rre de l'eryit mirÉrat
Dils l'&otâhrrrc hÊrnÉilrr,
powoir vqéffi et errohüif des

nÉaDr

fudorhueoâe$:
Beamtp d'aücJrs ort qrnlifie

faHrfonb d'agrirhe odese;



db fnéserfre bea.mtp de

orr/eqgerrc irvæ l'ryiuhrc
tenese. t.a Finclmle &ilf fi#e
de smre, oornenre drs tots
ks vWûD(, onnre dils ks
mÉa.x; r-rrc derxiirp e$ h
onpæaisn aræ ks sabor§,

pour Ie &hû de ÏOanre; we
uoiÈrr eg l'eat i@osdfe à

toüeüe, ainsi qre b fqr b mbl
pornksvqfrax; hpffiabn,
rmrt ôrvqehl inph1æ an'ssi sa

rernisarc (le firnùa); bs
tÉnpâûtrEs de fOaÿre sriv€rt
b qrcb des $tre saisons Il
orhæ tÈr d'ates anbgi:s arec

biildinùynhæ.

Acilanburwiteirs:
Déüits pm FuHli dils ks
«Dernrures Ptnlomptnles»

ofirr des srcoéffi an fzu

secrt des sages (rcir b
sahrn*e).

Abôtredessages:
L'ahâ[p es trre mrte denab§
ûaryat$ tflde. Lelpbn
abfue des sages, pud arc
falb de h cabale le src
ahasnrn, doile ffiæ. Cde
dofr rypaaft brs dr üa\nill dr
nrnurcprvobædn

2t4

Ama[amephilmphipe:
Tenrrc a1ruf ænrre s*griMirn
en al*imb I'rmbn pilffie ôl
mtfrre, ôr nr[§ure d de

l'irfrurrÉdiaire funipensaUq b
kndflooophhæ"

Amemêialque:
F€ure foffi rddizl dlnnfrl,
sn strE mirÉnal, sn fnmile
xadical, sa Roæe oélese. Un des

phs gruxb wtb de foeu,ne
C'eS le vofufil lirpiJe brs des

prepæaixsmilÉabs

Andmgrne des philocophes :

RWrésüé dils ks viax livrrcs,

oe adogrrr, quild il es alé,

rqr€serr€ h phre dtomÉnU
Depouvu d'ailes, il es mwert
regéserûe iil/ec b ÊrÊ d'rrr
vidd €t odle d'urrlerc fi[e;
ffuigrrr pæaisilû dr$liàre,
priqu'db ne sit pas l'ordre de

rdrc: si ltnrnre es fué, c'e$
qu'il ærtjert en sn sein le perc

desnÉtaDr

Anùogrneqal:
Iderti+re defuitbn, ornr
fædrognr, à cda p,b qtr
l'{iedif ropl §gnift, brs dt
üa\nill ryÈs llnrbn pilffie, b
nriselMb brg despaobdl
\aimr d'ttrE «h.ule»,



nÉerialisdbn de feryit
mÊtali+n C'es b &h[ d] sde
ffioire süp l'Oannp an mir
etl'Oanraeanbhrc.

Angemuùitn:
Das h htiàre phùe des

«Dotre c{6» de Ba§le

Vakrfb liatgo aléfuuE htore
rnuriile Éb à lbsagg

rydee ans{ tere faxlbe. [-e ss
de l'elpsbn tere faulÉe (voir

doxtxre pmth, ôqei[e ks
dorre raax), s'ryplhrc asi
au nrrcuro df,osphk1r' m de

dlatré û'b fisqst €n alûinÈ.

Argevieifod m vkflard aib :

$/rrbolis drez les aûoxs ô1

seiziine d dix-Siàrc slhb b
rrrrcrne dnosoett+n Les ales

ræderû hvohfté dr ffiÉrflt
d les e1écaüin§ qu'il ftü
ptrûE hrs de sr cubson

pngpraolre pour âzüer de hli
enlwerûopdeû<ite"

Ailimdnedessages:
Apddbn de b r,égub

d'trtinoirrc &ofte. Bea.mtp
d'affies se mrt év€ûs à

t€rüer de üower b pkre

dmoaoenae er patat de h
ryule, ou de h $tirr lÂ,
ærfisim ertüerue dats b

fuenahne d§rnque erûe hqub
d'atinDine doilee d l'trûinDfoE

des sagæ a drné ur grad
ronùre de Mrus top psl
fnmÉs à b *Éori1r
hilrÉip
Cete elçresson desigrrc en reatré

h srrrre nrhIl16 b dlaos

des ryes L'mfirnoirq srs
+dpfonrn +r il oq rp rcnüe

pasdarbgretdosn §.

Antimoine minâal:
Sûtirrnoustine.

Antim«Énesatmin:
Synnl,rne de l'üÉinDirrc des

sagcs, senure nEhü+E;
opesfuoreéepmbf,fu@te
Atéphil§

Arhrtdehsienoe:
Dils ks grdtnnes henÉlnres,
fahe de h siTre es murerû
rw,âErté ptr ul dÈE
mrcbaterrrert &s ks ealr-
futes rpesernat b Faad§ oir
Eve terd à Adan h ponrre,
tadb qæ h scperf e$ ennub
a.üour dl dÊn ta syrrbolilrc
aHrimkpe amrde une grade
inportilre à fahe, qu'il mit
fahe de vie, faùe de h,

ffirmissar" L'atre rc fuire b
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nÉtalinste, +re b fb de siure
revivifiera aræ f arc de fat

Arbrcsmut:
L'e»pæsi:n atrc nDrt dâ{ge
ks nÉax mûnr I'or €t b
nrrcttre qui rr porref phn
évoher, mit qu'ft srt pflffi
(br), sit ç'ib n'ont pas ks
onditbrs requiËs (b nucuB).
Cete ops*:ne$ d'alhm ôrt
raedasbfuâdrehcnÉtque

At#oâe$e:
(rdrqrErt Nité). I-e pdncipe

mirÉrat Fulcædi a dardff
dils «[r m]eàe des

cdÉtaks», b sns de

l'opessirn: feryit ud\rersd qui

dffiid sr torc, b crafu de

h,uæ, b vihbl veü| le bilrc de

t€re, h grais de rcée S5Àrbob

de h nngnérde mirÉmle des rypq
fadre célese e$ l'airmt, b
rco@chdeferyitudv€rsd.

Artdehhmiire:
Cae elgesbns'ryliqrr à lat
goü$r, ot trt qri dorrrc uæ
lnportrre crylmle arvi[al fhe
o€hathhnnÈE,eoginat
ksæuhnsûgrddOcwre.

Arffiæphilosryhique: Darb
rarill oeerdoire, il od$e oeftair§

<<trs»> qr b hüat doit

d'ryuûg potr sinpffier et

æoriusnmiruhbns
Ileb ïaftifiæ ptmmen(rc
t$xs strtoü ks aû6
deffiaaiït, de æreerfrrdirn de

feryit urivend. ta rcafisdixt ül
nrrure dxfosphque (onrre
ù sdphihsophiqre), po hvob
funüh derffirde beamp de

t€nps €t d'ffifts" Tots hs
aüqns strer»( er/o$Hû ks
etrots qu'il fuü ÊiE, pour

prcvo+H rtrE sçæain ôt
vohil d ù fire ta pofu*bn
d'urc rdiàe mlrcile, grâæ ax
hveures igrrees, $i efie ks Êgb
ûimklues, e$ faftifiæ quisqpae
I'aldrimbdesaûtssirm.

A@ale:
En afiomb, ur des os &t pid.
Herr@turrrl, od os e$ h

syrrbolhrc du

bélb (voir phrs bin ar dryfue
be*htueahimip).

Asûedehmer:
Ia rm horÉluq d'ur poirt de

vtr »mboliklg rryéseüe
fqurve. Dils b ûarnatl

opâüoire, b lhÉÊctirn
oHigdoire de rns ærrposilüs
daB b \abml rqoùit mûe

@ rmnde L'a§rE de h rner
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peü êûE l'ryaitim de fdoft
bktdrc, d d'ur poir[ de væ p[s
gsffral, h vernp d.r shl de
fOarvre
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Baindesastrcs:
I-a oorpümc*ixr, ou h
ændersdirn de l'eryit rndvend
dils h ntriere obeit, pow h vob
hrnüte, à rm calenùir Sict I€
borat @nrrrlre I'Oanvre an
priüerrps, c'e$ an quûii:nrc
nnb de fOerr\4e $E b
oqprrtbn ænpEte dr prfre d
dl firmre s'Wère. I-es

akhfui*es rydstr d'alh.xs h
nÉià§ rmissæde b stûe,
erffiernÉ pæ â we orfisbn
qûe le soüe ptnlooflr§ue d b
rl"d,Éiruu rDuv€ar Le bain des

ffi oginr oefie etupe dl
gred Oanvre, æ nnnst oir h
nÉiÈredrmgederdrc.

Bainùrrci:
Irnnureflùmfi$r, @elé
qud+rfob hrr des sagss,

posÈde b cæcteri*i1tre de

@rtr,anfrn et ànrsne de son

ffioq b teiûre qu'il
ænsen/era te bain dl roi eg
oeüeopffion

Bainphiloeophltrue:
Les amils herngl+æs, voikfr
h rtahe ù ûu\nail ar fuunea.r



irrnger[ bs opffiors aræ des

opsùns a[égoripes Ap,b
I'opédion ù bain des ees' il

@aat dars b \ahean ws
ndiàE vi4lnrse çi ra rui§sder

b brg des paois Ceüe lquflr,
ceüe secrÉion, dernnrrÉe «ea't

qui ræ nnuilb pæ ks rnains'

hnrsr snn, gmire de rosæ»,

irdiltrc &i1errrrrrt h bome

nndre des orperatiors. C'es e$e'

b fun.s fortairp des

dnfosüEs

BahnoephflosoPhftPe:
I-a hhre rrûâb[q sYrrboli§ee

pm h ju*kn aræ b ghive, es
l'irffunrrt néwire à h bonre

pesee des ompostrüs StIr bs

ilhgztbrs honrtl+rs' ses

pheax mrt urjuse eqtnlftra I-a

hhre ünosoÉhrc es b
bahræ de fat Les $Efrite§ dÊ

fiÉiere mrf defrrks Pm hr
rehbrs de vottrrg Phtôt qE
depoik l\4ab il od$e bPoit de

rfin§, d rrÈre si ks ProPortbns
orades ne srf Pas

sreuUrsrrrr reryedées' b
rtrrc agit C'e$ ce qu'CIqinn

I\fidrel Sfrdigpvitts qurd il

affnrn qrr b nrercure rn Prcrd
pasphs de mtûe qttiln'otPar
alæoôer €t rtenir. En h8agp

phrs orrrt, on rydb I b
sruAixt

Baveduùagm:
I-ors de h cuisn dr mr.ûe

dxfosphllq h tob nmâiax
Énù funrrrt ur residr noirfoe

dgre de disohfbn des tob
@npostts Arad de

Vilkrarve ormr des Hqn§ en

ft trre dffiUirn Prccir da§
mn taite, «[r Rosaie des

plflosophes».

«Crydot russqnHe à Wt le
rair swrugwû" Puisry'il 6t
l'ladle d le vai sigfie de

dissohlion ; Wæ Eæ ce ryi 6't
diww Wÿiqt at Phs haA

d'ù on s@e 16 ùosæ

irdqiana ce qui s'élàe 4
chsùe à ûffie d'aûes
liaa æmme tn a »P d'or
D'a,ûe Wt gæde ælui<i atw
pw^dion, qu'il ne s'awb Ps
atfiinee».
Iabare &r&agone$ ce fltrnbr,

mirfue ü hnfeuq +E ks

éqi\xairs ædert le sr-ûe rnir,

b ærbearr Sdwrq le hiicq b
sorfrederwwe.

Bêûe à ferr: SYnrYrr de h
sahrmdre.
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Beuledeûenr:
Equimlcri dunmüp de

I'eryit mûrreral oorporifia

Bhndrcuca@ür:
Das h dqnrÈrrrc dus ù rdis
ffii1r'bpægeàh
ouh.r bhdr s'qere
ktermü. tes ptmsoenes

frydkrt b plre hmire.
Perdd de periode, h rrrtià§
\a oftir fæped de kngs
flffirtrfrs, ü.gryre enbhrdnn
sots Ïdbn dl f€u Elb va
bkrcrril en pofordar, jusqll'à

dev€nir æuleur ci[on en §.n&ce
Ia trhrdror cryilhirc synbolise

h nonrrt où h nfriàB va

s'étirr enfrrs dnlazes, sigrr dl
rygeàl'Oanaea.rHanc.

Brûlerlesflerns:
Drs h duorar akhimipe, ks
Aors signifierfr ks ptns æbrées

de l'éhbordbn ilafosoptnb. On
ur onpte tob principa§ nrb
+,elryes aüqxs erqfuüut tne

$triènn, €rte I'OsJvre au

bfurp €t l'oanrne ar rougs, b
rqinE citrin (voir ckftss.$.
Le»ptsbn brûl€r les flqns
sigtifie dore alkr top vite à
lbuvrag§ d, ptr urrc dnlon top
fofie reô;ire b hbar à nért.
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Chaleurethmièrc:
Beamtp d'ads$€soffffi des

tspoüÈs quilt iu fui
ptntomÉkpe. Pou eip<, leî* ne

sarait &e laænfumæ de lo
æmhÆtfuvL rruis w witaile
case. F'ira.c/fr a brgturut
duiel# oefie diffierpe
fondamüale eûe I'alùimb d h
siarenndorequiær§deqrc
le farpoviat de h oonhdbrl
sasenôrrrrd'e»phdbn
Potr ks henndi$es, il es â/ifurf
qre b fui e$ un ægt herü,
arindcn de h nÉiere. Si h
sckre nDd€nre Éû;it sl
eqntbn ndundk1trc les

onpositiors ddmques des

âânerfi d de hrs ærrÈüEirns,
elleonÉ de mter cd esit qu e$
hfqr
Urp oeérkrc de ûimb
élernerüaire dâmrûe æ marrlrc
Totü b nnnde sait qre [ea.r e$
fonrrce de d€tu( vohnrs
d\ûogèrrc ü d'tn vohnrp

db§€Frr N4ab nnlrugu ces

bx ry,rp crée pas de l'ea,r Ib
refiu[ de se Émir srs l'ryort
ffitid, feryit, qui es b fil [
fur trB dntdb dars b méhge



potn provo<1tn h readbn tæ
f€udhteryérmeade+Hte
mrÉ ur des phrs grdte secrets ôl
grdtd Oilre. ts Éihmphes,
toqius das b h.t d'doigrs ks
irdlqres, orf parle des rqimes de

far à adoper pour h orbon
plxbsoehque. Ces fuirrs
mrû en ærtradidi:n orrpÈte
aræ l'&d de rtrne. L'oq.f
dlosoptipe doit àrc æwé
æIIIIE un o€rf ptr)tllrrc, à
tenpfuxeærffie,al&h-û
Quat à h hrnÈrc, si pour ks
pnWmæix§, ure borrp hmËre
sohire es féM. &
rmrc r@dle égalersf que ks
cowabors et ks rnissrm mrf
rncfurnss; b hborat otncupira
dorp sn ddier pour corrrrælrcr
fOeu\4§.

Chamdessages:
I-e, rl"dÉian fundrrrrhl de h
or§rÉirn ûr gad Oarue
ks mgss b norrrrst assi lq le
père des rÉhDq prenùe
rnmiftsdim métalque. On
l'ryelb ermrc le &agon rnir
owqt d'écaïes, b scperf
veninaDq h fle de Sûrrp.
Hsniere nariÊ*æbn tsrese
de h nga[æÈnèæ, lhifier æ
mirgai fus b [mfurc
hffiÉllrc es h diffictrhé sr

220

h+Élb tiert des crr*aD( ort
pNédesmÉes
Si ks éuif frrrnâ§ts mnt as
poli:res en æ qui mrmrp ks

dnsesôrmrd d ùtoisirre
Oqrrrre, il n'es Fub écrit

ænrrst &hüe b ûavill

dtometnt Ahr§' à qni bon

ænûerârpdesbdshl les

opâdiors mrdaires, qurrd on
ignre $Eh ænposilÉ rrrûrent

fusbgradOeuraeet ænnst
b hborÀÉ ôit il &hüer? C-es

ndndes mrt décrites, rnab de

Êçon si ohcue., que tizt des

WUIir affies essair1 des

nminthirns ar folrr d, devaû

ks ec]ffi srffiiÊ, s
démnagsr[. Ce drcs des mges

es le tait d'urbn erûE ks
mirÉau d ks rÉaur Les

pttomptrs le rnnrrsÉ assi,
potn erûretenir b ærfisb4
fæÉinlirp des sages, h pÈre des

dflosoplæs, b ruwe primitif

Chammffique:
§6nny,rrrùprécekrû.

Ctamprimitif:
DesErE de nfuæ b perc des

MéhDr



Cld ùimiçte, phihmpblpe :

I-e cH lurrÉi1tre a[æprb de

foor,/re, syrbolbe pm l€tofu &l
ndin, fdofu reryhdissate b
wu henrrtkpq h viqge
rn1sipe, fdoft nmriele.
Alh.nbn ax signes tagbles,:
l'ryaitbn de fdoh pendd
fdabcraimflf,omplub.
Ilxll*re, dffi mn Irûoihs
rmnrrtrde d'ailhm de

ôqds b sfirdne dale,
xo/éhiæùnnoleffiae.

Cïegesvert:
Un des socrts ù &hü de

l'oeurae. C'e$ l'ârrrade des

ptfusdrü b hp vert dars b
prernlae cÉ de Basle Vakilb b
cd$al des Éflosdrcq b vi[bl
v€il, le dishilil[ udverset ta
muh.n vote slrrùolbe rn des

fr€rnkrs tarail sr h nEûiie, b
perc des rÉauc C'es Ïohertbn
d'wp rrdiàe vute, rydæ assi
rosée de rrni, ou sd des nÉarDq

le nrnue vert (Je rre patage pæ

ceneryéchtbn).

Cfrerurye:
Ia piene drfomÉEle (voir h
dffiietirn fus h FrernÈe
patb).

22t

()dptnüire:
L'enigrrr e€milne, b piare
d'aùopurnt de foanrre ; c'es
l'ikfficdbn de h snrrre
nUaliarc,ûrsddesrrfuDr

CohnnedePoewrc:
SyrnrSarr fu frÉoéderÉ.
nepresrée fus ks grdrÀres

Urng*+s ptr rrn mbrnæ de

Syb dorhl s"urmrfree d'rn
scperû enouË, rapdat pm
anbgbhdefdefOanre.

Cmbatdesdeunafurts
$nùolise h difficf,e rmbn dr
ufre et ù fiElsure
pltusphquq ù dmgonet deh
sahrmûe. t€us rmrcs
reryouive ks qrpôdterf de

s'udr, nab faib ù feu d h
sarroir-Êire dr hboral fuiseil
pæ rainue h"r npubhl €t de

hntmbnnatunærysnoweau

C-mver*»rdeséIémenb:
I.es +d€ élâneils le fet I'eau,

ht€nÊ€t l'air, onpostdtrs h
ptne dtompUe un éçflhe
rtrn€l d paûit Ib se resolveil

en rDûE piore das les û0b

frincipes sufutrDq nnrui* et

salim" I-e princpe salin pdiæe à
h fob des princioes nrnrrl* et

wrfrÉs, et €s de ce Êit b



nÉdias.A le ffi d urbn erne ks
dsfi aûEs princioes C'es h
serlure Énomptl+p. l-a
ænrrersbn des éfu eS h
Émbn dq.ut à daD( das h
prtile, le sd a)ffi le fo'r d fair
indipersables a.r mtüp trre et

anfirrcueeau

Coryorifution des eqprib :
«Solve d oaguh». Un des

povates fordarrrfrax Dtsots
(b orps) d ooagule ('eryir).
C'es h @dbn des gz, en

prdhueopodoire.

C-ouleunprimitives:
I-es ouhrs des tois ptnses de

fOeuwe. Irtlab +ækpres aüoxs
nrüeffi en dotte h vétw:ûÉ &
oeüe üilogb. t es ouhrs saien
ks»mboksdes!éginrs.

Cnryleailé:
Slmryrr des tr€es aileq

synbolire b ntri€p ru.rssi ôr
mrfrree dlnso:re.

Corryle nu: k *tpb, ks
hücns s'an dorxerû aistrnerü,

&uE, détnde, le bain fus h
forfrairr C'e$ h orfub4 h
s.rddbn de h nowdb rrmiàe,
creæ pr l'mbn dr mrfre g dl
rrænueptfumphique.

222

Cffiatdehme:
L'adræ ælesq b bq.me de tsre
(voirlettrA)



D

Danger:
Ia realisdbn flflomflmb n'es
pæ ÿrs diltg€r. Beamtp
d at'ses ort payé ar pix furt hr
€qxesserr§[, ou b
rrcorrnisrre dÊs rÈEks de

l'tr| strtorfr pa' hvob sdrc ta
npûne ür \xaiffiI, ùe à des

pessbrs gaæ.rses top fortes ou
des trrpérmres top éhÉest

€rdge des eécaüins qle le

hborüû doit reqpecta. Une mir
or garde s'inporpoun grude ks
na{ruUors top ffi: b
dDmb ar foltr n'es p srs
dryu.

DegÉdeùahn:
ta terrpâaue ade+de de h
ctrLpn des nmâialr fu gad
Oeu!4§ eS un des smrx de

l'daboratbn ta prerniàe ptnse

consite en h forûe où h snûæ
ôr corr@ s reou/re p€til à

@ dwn pdiille Eùe $x
pErd erruite de fepaisar. ta
mnde pérbde, phs itense,

ÿaclprre brsqræ le ormernr de

foettreS cabiné. Il appoaft abm

æts dir,qses fomrs, crbtallbé ou
gnaaÈDL pulverukm, ou en

cerû€. t€ hbom[ æflrrEnoe
pn Oeuue arec urrc ærrpâdrc
dorrcg qu'il va ergrrrrüer
pogressivornt Piltflt de

37qC, srivtrû féffi. e rnffie,
foo.rwb arrgrrvf€rra h dm.fle

Jusquà 300rc. Citors PhihËüp :

«te dqé de dnhr Wi poura
tcnir du pbrrb ou de l'émin sl
fisbq et nârre ermre phrs forte
c'e$-à'diretelle qæ ks \âisseat»r

b pou:nnt mtffir strs se

rompe! doit êûIe e$imee ur
dnlsrr t€rrpér6a Pa là vots
onrrrenoercz voüe degÉ de

dghn où h rdue vors a
hké.»

Dishrtftn philoeryhique :
Iæs prrnÈrcs âryes du grad
Oo'ryte,erio$Éescktessrs

Disohantunivend:
Cete opmn fture un des

phs grads seutts de foeuup. Si

bea.rmtp d'ati$es s mrfr

âenûrs sn les déhfu de h
réalbdbn ptfusetnh, arrtn n'a

ûé €n furyrye chir h
ænpositbn de æ dissohxilil"

D'a1hrg l€s tenrEs nûre sorf
ipocts Apli[1tÉ at regrre des

nÉauq fffie sræsree mit tn
ltopi& dort les eroertltés
penrrt[aierü de dissoutre hs

223



nÉhnq d'or oünairc hr prtb
tipide ou güare: inçb
erûÉenr dms b ftÉrAre
ffihue Le dishaÉ
ufversd es b nÉière $x
possède b craoeri*lp
fordarnrfab d'CIüraire b mtfre
desa'ûEsnÉauc Apdeælde
tffe, slpirru»q sabêhe, ælde
qesse, fl s'a$ d'rn mirÉal
daryectsdflrqnLde
orsLEEe s[de, d.tr, de

§nrûue cdsalina C'eS b
ptrnkr d mque vrai secrd de

l'Oeurae. k re$e n'e$ qlrc tous
de nnirs reoeües pathrières
Les dishrdh otrants ûlises
potr firer ks rrÉax mrü les

aclts; nihklrr, §rfuqq et

l'eanrfuale.
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Fqu:
hænd en aldrimie de rnrrhux
qualificdiB : béniie, do\aq divnn,
eofte, igrtét, nuurblg
penrtrteiles rreb vive ; h principe

de fuilité doit ph.s êüe pq§
@rrne une ætbn de

ramllisrrrt que d'fu lqukb.
Des d€rD( onposilfis initiaDq b
mtfre ef le nremlre

üflosoehhæ, b frt nkr e$
arderü ef igÉ b mrd es
aquqx d froil Certains aüeus
lesædhtlemblsæ d hhrne
motf,lée. L'mbn des dqD(

ngûià€saboüitàhmisare
d trc toisime, ryeÉe assi ear

!4Ée, car elb possede en db les

dqfivqtJs.

Ecumeur de mer: I-e be$iaire

alchimfo+re aoorde trc grade
inporftre ax poisons L,es

daphirs eAméides! et Émræ
qgusfr b princpe rnrqrbl de

fOilwe, p€rdrf b oorrbd des

derD( rntues Dffi le vaisu
ffik1re' h rm.ue ftoit d
hrnilb s'oppose au mtfe
desi:rf d fire. L'dr.rlftim qri
cæaÇtâbe odte dras de



foanvre rffirlCo ffir.mrgf
àunetarpâerffiirc. L mnnr
des nus, fuurc pæ rn poimrt
e$ le rncnrrÉ où h tenpâe s
canæ. AFAe at'si ainrut adnr,
il nwqr le ÉÉnnÈre de

quhbn

Epuvedufeu:
§ffbolise b nrnrent où
l'éü.dimt va passer arx
rcalbdbts positives, Évæ les

ri4§ +E oonporterf ses

punùüsessabarô)er.

EryritsméhËques:
(Voireryit). [ermt eryrit, fus
h t€nnirnbgb horÉI1r' rwü
phsian srs L'eryit nngnrien

&tnÊ h quahe ffiactive, b
pormtqn myseriaD( des

trdonratbns mirrcrahs, fagerfr

hffiHipr. trs ftibmphes le

mmnerfi aussi le nrmne des

mges, b dishmü uriversel
L'eryit de Sturn, feryit
satun*4 es «h pitrre qtr les

dmmpm ne verlent pas

rDrrrrrcr)). Elb figwe b racine

nÉanilg l'ffire des nÉalq
I'arcfure. Tots les arrcxs orÉ

wJ.:Éa'ratue de Saturr, en Li
dorrat tots ks rnrrs possbleg

mins-dDq nÉa»q sels, dc. Il eS

onsi:ké omffE fAdan
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nÉalhre. Voila potrqni, das
finagsrb pophire, I'abtrimie

ærsi$e à ffionrrr b phrrb ar
or, h phàe Sd.ffE qtrf ce
rrÉtalænrrrcÉffierrce.

L'eryit de l'or, @é ermre sel

des nÉaDq racirrc de l'or, miniie
de l'or, nifie ou sabêhe, sel de h
pirre, eg hrrÈremirÉmt
L'eqit miveræl eS feryû
oridanr, DiaL I.es alddmiSes dr
trrrps pas voyaht das h
ngalbgùrèæ I'oryrcssi» rrÈre
drprincpedivin

Etufledessages:
trnuwe flflomph(æ.



f''
Feudemue:
Beamtp d'a&es ort cité oefie

ogesirn qui orsrrr I'drynr,
srs dorrs d'oplicdbn qrffû à
§r sigrrific*in. I-a roue

rqéwte le tarpsÉoessaire à h
ædbn de h rraioe ptfusptnle
(voirprcedorrrrrt ks degres de

dalqrr).

Feuseutt:
Hdalà}n dit, à popos dr f€u

sffi€t, qu'il e$ d'mre
m*ali1tre d dbdgirrc slHnurse.
C'eS dorp dwre ndiàe quil
§agr- [ fuû dir€ qu'à ffuo+E
recuk oir ks tvlafoes éqiwbfi,
ks sufu€s d l€s s'rftes de

atificHb érafi.
ftIITS

FIbdeSaûnne:
Atre optssbn ù pbrrb des

sage§

FiledeSaûune:
t-a prene des plfloso,phes, b pq€
fu nÉauq h saû.mb vegdalCe,

lednosdesmges
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Fhrrdu cid:
I-e pinc{oe milneral fildrc
odese.

Fhrmin6ale:
L'atinnirndessages

Fmtainedejouvenæ:
k nrercue plalosphl1trc, apes

sn urbnpæfrite aræ le soufre

dxfosophique. A[égprb de b
surce de qiqrdwnqf dt
powoir vegtdil ù dish/ilü
uiversel, de ceüe frctrhe à
rerrtre bs ûÉax g€s de hn
eAorigirl

Fontahemlnû&iame:
A@ée arssi h ôrtaine ds

trBgrréù c'e$ le qaror§,næ de

felçresim pert

dbée.

Furdugrardoewtt:
IÊ rrËrure Éilosphi[r, à

ca.se de son irmr§rroe et de sa

vokûihé.

f@ententdu rodter:
Désigrc ryûolhuernefi l'actbn
d'ocractirn de l'eau nrrunL{le.



@HI
Gfreaudesnis:
Ia rtrire nrru.rio{b h.rnire

oon*inæ à b grb$mce

sulfuqse mhire. Adques
a"Ûsns orfr quaffié le ûa\nail dr
mLûe arc [ryæition de §des

dils h ærrposat dar-ft'
æmræ ûfrt h gakfie des rob
C'eS vrai nrb irmnplet ta
tenefeulËe fu dpvalkr irmrm.r
sytùolbe [æ nsu.re oonnun
tu:i an sotfrr das b rrrerare

dtosoet*pe. ra'galûE des rob
eS en qrælque orte h s[rdue
dehrratià€.

Gdeebhn&e:
La gdæ CIerinr b piarc
ptulomptn§ das mn pr€rniff
etat de perfedbn Déuite mnrre
CIûaiie de h flo-r nm@ue e
münénak, elb es assi ædee b
miroir de f4 b hrye ou h
kserrp

Grand minémlsateur: lrs
aeiesabffiæryehirtaimi
h mtfre. Ih s'dairü apsçus que

æ nHdb'ib dait hb sowqt
Frcserfdesksminsab.
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Hornme fuiHe Upé:
E>pessirn de Basle Vahtrin
Phche VI des douæ clés de h
dflosehie. Des{rye un far
doublq b fer secrct chr ax
dnfosptrcs, adnÉ pr b fetl
vulaire.

Hrfledeverre:
Syuyrn d; vihbl des

dOometrs.

HrfledevidrÉrc:
MerB defuitim qrre b preoed€rû.

Humfulemdkzl:
Merune des sages fh.nnlb
radial m*a&p, le sl éle$e ou
sel flflri, eau purmvfre ou æl
de sagese, b mfuroir de I'at; oes

nombr€rffi e»geslxs ûgmrü
un des secrds nnio'ns de

fOqnÀe. Das b hü de

disimler I'opérdion qu \4a

aûærrr l€s ænposuûs
rHailipes au forrrrau à fonrs
træ hnle orxûmsg epais (h
fornrc «eau qui ræ notnlle pas

les rmirs» les éuirairs ort
fttsalefisü rroye odte opâation
strs un deh€B de »rnr§,IrES.

Arad on h dæs qr§ues liwes

dr rz'stæle, çæ rnüe qid es
Iafrinnire d noüe hlxnile b
nrrcure oürrurL c'e$ b résrfrat



de de oeacificdbn volùre.
Ltnnnlb radbal nÉmlliqæ eS h
ersnÈre phase Ôr mrd oanzre,

ryes aroir qr Ïoherilbn ôl
dissh/aû udv€rsl ou pranie
ag§rfr.

Ilephihmphique:
Amailirn das l'oeuwe a.r rnir
de h æagulæbn er srÊoq de

fepaissisernü. C'es arssi h
barefudnagon

Inmmnieduùnagon:
I.es grdû l\4ai[€s ort toqptrs
dé, h, nÉiàe g€rnÈrc de

foalw€ slrs une irûriûé de

futs (ar nnirs tnæ cutairn).
Iaphs corrnæ es le dragon Cet
adnal il§/&i+e æ pore des

nfrtD( ræqrtfr beatmtp de

cffideri*iques dr mirÉrat tes
ffiilhs à h
oi*allbækm ryæhle de odi{i b
cradut de fil au frl sqd, ks
ales à ses quahes vohiles, mn
âerne{b irsnnb sa vitahe
erfermee drs b orps mirÉral
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tÀÀ
Iaitdehviuge:
Iæ nnure plflomphlrr, obernr

au æus des sùMhs e
s'élerrot a.Fdes§ls de Teau des

nHaur

I-aitdesoisrx:
Synrq,nnùecædtrfi.

l§rcdescornpæmts:
Appelée assi fue minerab.

C'es h sigrr de depd de h
ptfenditrl oefie he $tr eS b
fumert onrruqæf à rypmfue
à h $nûæ ôr corrpo$ ou rebb

aUtmhue. C'es h $mdbn dr
pur d de finçur. A ce popog
potr rE pas hiw ks eü.diam

dils I'm;r, h fornntbn ür
r€siù p'rflû à h srfræ e$ un des

tucs des operatiors grpa'Aoles
de noü€ Oerrvre. Bearrctp
deildirts élimiluiat æ residr

odéifuæn, pusrn aisi srya€r b
pn de frrpur. «[.e pur nnnte
vss le ha[ finpr re$e vers le

bas», r@e[e urr firadnr
trnrÉthue.

Livre urvert ou f,vre fmné:
Das lbomgrehb hermthue,



b liwe fu s),rTüolise b ffÉfal
bnÏ, atmrtirde hmirrc ou ryrs
sa ôrte. Pour otrvrir æ lilq il
fuü erûaire b nrowe qu'il
rerftrrrc. l-e liwe sera ens:ite

ouverq d pouna de æ ffi rcndre

b mtüe vif fu rrÉhl qtr'il

rerfenre. trs ptflomfrrs orû

owerf @é b nmiàe
pr€rnt e de fOar\4p b liwe sl
hin tiber. te I\frûrs Lba rp
sigffie pas mqturrcrÉ le li\4€

trr'rt, rmb atssi b ntriàE
mÉe, inmrrrc, cadê cæ

oefie ndierc minsale écailhre d
Hhne resserrtÈ fort arx
pagæd'unlivrrc.

Imiàepemanente:
tanedæirpudvqsde, M&b
pirre phihæpln§ cr elh hrlle
drs I'obsqrit€ d'trre fuHe I nr
rougeetptnSnrwüe.

Lumiiremetalque:
Le foiu'x feu secr€t des

pttosdres, qui eS cadÉ dars les

todÊs, rmb +tr e$ ur sel qr l'on

{piÉauonposats

Magnededessages:
L'ainwt Éfusphhq à rr pas

ærforüe corf,ne üop Ïorf ft
aræ hIrEgrHfuvubaine, teh les

li\4§s dl ro' g tz' siæle.
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l\fiatiÈredesWes:
AWdée assi qid des mgss
Urp a.te alËgorb ar pere des

nrta4 au dnos nÉhili+re, al
dagon «[r dmos n*nhæ
Eodrit des nnins de h rmue
ærtkt en soitots ksrrrtax d
n'e$ poirf rrÉhl Il cortkû I'or,
l'agerÉ et b nrercue; il n'es
poutrÉ ni or, ni quf, ni
nrrcN,ne)). THé de h,

tammmtimdesrÉaJr
Ænr»rre.

Modecinermivende:
Eht&hptrredxbsduh,
oherrre mrs fonrr salire; Elb
sert à h guérison des nnhdi:s
hrmirrs Sa mhtbn ptrd b
rnm d'or pohHe quad elb e$
disüe dfls une lklnn
ryirinrare.

Meruuedesphihmphes:
Voirerraûé.

Meruurphihmphique:
Idern

Meluupteignant:
Atts rnm dl orfre des

ptms$rs



LES MERCURES.

La symbolique hermétique a donné au mot mercure toutes les
significations possibles, jetant ainsi un voile épais quant à son
identification. Qualifié tantôt d'animé, de double, de philosophal, de
philosophique, de commun, de primitif, d'exalté, le postulant habitué à la
rhétorique alchimique s'aperçoit vite que derrière ces multiples
expressions se dissimulent plusieurs corps, composants ou états

Beaucoup de postulants à l'étude ont cru de bonne foi que le mercure
vulgaire (appelé aussi mercure commun des philosophes), le viÊargent,
rentrait dans l'élaboration du mercure philosophique ; tout comme
l'antimoine. La recherche du dissolvant universel, pierre d'achoppement
du grand Oeuwe, trouvait sa clé avec le métal liquide. Le viÈargent,
débarrassé de ses impuretés et correctement exalté ou sublimé, pourrait
prendre une qualité ignée et deviendrait le dissolvant universel. Combien
de laborants, trop peu instruits des textes classiques, ont ainsi travaillé des

années durant dans une voie sans issue ? Des auteurs utilisent le mot
mercure pour désigner le soufre des métaux, créant un rébus
indéchiffrable. Le mercure primitif désigne le père des métaux, cette
pierre angulaire de I'Oeuwe. Rien à voir avec le mercure philosophique.

Les deux principes :

Mercure : Principe mort, passif et volatil des métaux.
Soufre : Principe vivant, actif et fixe des métaux.

La conjonction des deux natures sulfureuses et mercurielles, par une
réitération de dissolutions, sur un support salin, prend lors le terme de

mercure philosophique. Le terme mercure animé prend sa signification :

la fin du combat des deux natures métalliques. Le mercure double,
synonyme des deux expressions précédentes, ou encore le mercure
philosophal, est I'idée force du mélange intime des deux natures. Le mot
mercure a donc acquis dans I'Oeuvre plusieurs significations.

Pour Roger Guasco, auteur de « La rosée brûle le sel », le Mercure
philosophique est l'union des sels des métaux blancs. Quand Basile
Valentin ecrit « Le mercure seul te suffit pour parfaire I'Oeuwe », il
entend le mercure philosophique fini. C'est une ruse pour égarer le
postulant, l'obtention du mercure double figure déjà un point très avancé
de l'Oeuwe, puisqu'il est la matière de la pierre philosophale.
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Métaumoris:
LesfiÉax d milnerilDq lmrs des

gtes nehnftreq sépfl'és de hrrs
agFrüs Tors les rHarD( qui or[
sùi b gnfhge ou h fisbn mnt
ærsiiâres pæ h ahftinni*æ

ælrlns nnrtq c'e$-àdire qle
hn envinorrærrerf mtüerrain qui
pernËtait hrr e^/oh-übn a

diptru ta renrnddbnr t€rnr

Wécifique à faffiimh, es h
tæhhue quipernÉ de redorrrr
à m nrta.x r€rdls inq't€s hn
powoirvegûtif
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NO
Naûrrcméûafque:
I.e s'*Iet b dishryfr, agsrt d
pdierû, reqpediv€rrErt dr mtfre
anmurephihmph$re.

Noceschimques:
Oherfim d.l double menere

dtrbsphilLrc Apd, asi b
nroirg, chimluq luùn dr fràe
ddehsoeur.

Odeurpuante:
Ar rnrrrer[ de h rnntiûcaticn de

hfiÉiàq b tenre odan puates

rydee odar de Sioe pæ

Morien, e$ wp cæac'tuis[ue de

l'@dehpuÛéûctixr

OeuvredeSaûrrne:
Syuyrr de b voie sedn,
m€nsf décrile, qtn se pratQue

al crcusd aræ mlpurrrt des

nmâiax mHes d cri$allbes

Oanuedupatrvrc:
Ia voie sedr, hvoie rryirb.

Oeuvredurkùe:
ta voie trurni&. tavob brgræ.



Ordessagæ:
De{gp b mtûe dftsphk}re
oul'ordeqrûrese.

Orm§ipe:
Résrh des Éffi eepffioires
& mr.ûe flrbmph{rc:
l'e»ralHtirn de s eoer(r€s
ainrrtines €t ffiddivesi sa

tustoftédmftrÉÊctimaiÉe
gÉce à l'lraH6é de l'ati$e. Son

&rE rrÉhliltr, le nærcure

te{grilû, snû ks aIrcs
syrnnyns de I'or ml$iltn, cil
b mrfre ptfumphique e$ le

oonposaf qui pofie en hi l'or

dnomptnt

Orphilmryhftpe:
UrB aûe qryelhbn dr orfe
dxbsoehktue rnab atxssi ù pÈre

des nrtaü Ameb arns æl

ceûEL frernirx agurt ou mrde.

Orpûble:
EEt de h pkile pldosoptnh en

mn âat de nndænp udÿemeile,

h phrr rouge, ffirlb et

dirytrc.
Dtrs h crrimÈ, on ryelle or
potaHe b squifilorue d'or.

Aræd on dbmrfr de I'or da§
l'ea.r dgale, on ohht rrrr
diso[&n Ad, abmdorrree à

l'âiryoræbn bte, dorrrc des
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crisax jarcs. Si on dN
fo(oes d'æide, on a uE lilrer
qui se ptrd pm rdroltisurrrfi
en flrrse hurp crisalirE de

a*r1üe. L'or
poulCedesôimfutes



P
Pèrcdehpiorc:
kufreflf,owfii1æ.

Pàrdesm&ux:
Rsnierc mafÊsdim nÉ[iq:e
tsrrcft,büsïard,bp€r*r
nÉtal ryat1 errcle mirral nub
derirÉtalrnist

Pditcharùm:
I.a p*irre dnomemn, h gsnrrr
ffiiIE

Peûtmde:
Synbolbe foatr plfumfiit1r,
,rsi5 arrssi b rmnde minral et

nÉaflhre.

Pleæ anguhirc: [æ nsole
des h, pkre
d'adroperrur ù grdd Oan4§.
Syrbolbeassibcdsat

Plsreaubhnc:
R€px'ésüe h fer, ûavaïÉ a.r

crq.seE et derreu bhr sow
funrrdesd.

Pleneasûale:
L'rymition de f&oft dars b
onpo$,hsigndrca§rab.
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Plorrubityue:
Adques pldomÉEs ort ryde
ahsi b nærcure

priry'il possede en hri b pinciæ
uffirox shiJe, ar+d il doit sa

@guhirn

Pleredefeu:
Nom dorrÉ pr Ba§le VahÉin à
h ndierc Frnt s de h phlp
drfoselmle

Henedesphilmryhes:
Lapiarcf,flo@nh.

Henendrc:
nspreerme hs smris da§
foarueanmq srdÉespmhs
irprtrtâL qu'il fuû alxolnrvt
prifierpr des h\Ëges igrEs Les

furcrses hvqn€s de Nrcoh
FM.

PlerreJarme:
Ia piere dflomÉnle dæs sn
ûoisirrpfu.

Plenrrqge:
Ia plxe ddometnb das mn
pttn*xâd.

Plombdesqes:
k pbnü des phihmplæs, b
ruuneplflosophiqre.



Poix noüe:
Amenmim de b ntriere

dxbmdrale p€rtu h @de
de pneûcin Synrgrre dr
onpos, h sstbrûlâ hnngnesb
(pour s quahés aimatirrs), b
orbean

Fmùedepojedim:
I.eûCIisiirr fu& hpirre
ptmmdrh srs ônre de

poute, $tr pefirÉ b
tmsruhtirn des nÉhx ldb en

nÉtaumbles

Purùetransmutrûirc:
Symnynrùp€céderü-

Prcmitragent:
Le prernfur agÊrt &ure b sl
oerfral des nfuDq qæ l'on
ohierr pr crffir1 &l de

gadfr utperrrrt ks wdss,
sennre irmrtrffie We b Èr
rE p€ü réûlire ; ks Nhftres hi orf
donre onrrrg nom sffiq
ptfnkr agert ou or

ÊxbsÉiqrre. L'otterfirn üt
etrnier agsr[ es fâee
frgpraolre ù sd f,fumph$re,
C'es brafuenrrû de cerdres qui

p€rrrÉ d'ohmir ceüe sernerre.
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Pmnitrdtshant:
L,e f€u ffiË des dtomÉres
A@ russi al«aes, dishilaf
udvemd; voilà sa deuiptbn:
rnir, æwert de krrs
n*uniqæs, pwent rwêfls de

poirts rouges ou duûü iarc,
ûiabh d t€rg d'odflr forte €t

rnJsffirse, il klr ks dog(s

brsqu'on b toucbe C'es hri le sel

de tste, quipodü I'wt oélæte,

d qui pq.ü tort des le @
nnrdefugradOeuwe.

Pnmièrcdd:
Amdée ars§' h chf ôr grad
Oeurre, le rmt ckf signifie

f@rrr etrnfrrg ilmab cift, b
mm ùr mirÉral mdaffiue. C'e$
a:ssi qælar,fos dtrs b satraire

trrrrclpe h rcpresutæbn ût
rruuneflflomfiQue.
C'e$ ams, selon datesr h
pErniàe o,pffion de dishrtbn
radiub qü a pou hü d'ohenir
bsldxlosphi1rte.



Ræircdugmnd(xwre:
k rrrrcue des dfusoehes,
@ele asi h minhe ù grdd
Ooÿ,8, de §rutue crisanirq

rmrtrh an sd forûr Des

N,Itrrs orû creé d erûternr h
ærûsbn en l'rydat h st de

pize. Bearctp de pogum,
toppeu irffiuib despi€es de h
lima'æue hernuhue, ort w dars

æ sd b sabê[§, m sel de piarc,

ryeleatssisdd'âalCo.

Racineminâale:
Le ænposuû initial à b fob
nualliquee mtÉrat

Ràbhem@ue:
Le oonpos ptfusoptnL l-e
ffid des ætrposilms de

foeme. k not »nùolbe ks
detx nÉiheq RE €t BIS. te
ærrposaf awrbal ü b
poAs{ue. Pqton êfi€ phs

cW.?

Ré§nemèialque:
Eryes*rn errpbÉ ptr
Fulcædli pour desigter l'or, das
Ie ss ù nrhl nnrt Pour le

grad lvlafuE, b nfrl ôrc es
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arivé al botfi de sn evot[brl €t

« rt'e$ phs ç'rn orps irærtg rn
brilkt cadarc à ffuild ûr
ciliue, dJ fer ou d: pbnù. Il
ryæat onrrre me sinple resine

nÉhli+r, d€nse, frs €t fi.§ile,
tbh $nh3 $tr b nrd irqxop
à h rcalis*bn de rnûe desdn».
Corfrnndbn de I'alæerre dl
nÉtal d0É dars les ænposfrffi
elgrüdOeu\48

Ræéeodle#:
Voir l'elgessirn ptrnkr
dishat

Rodedenui:
Corfordr aræ h roffi llluik,
h rosæ de nai erûtrû dfls b
grud Oilvre e$ wr sd de

oulein rosfue Ad4§
dnomÉm l'ori rypele b lion
vot mn pas pour m æuh.r, vert

sÈnifiilthiarffi.

Rrlb[smgftpe:
fa pbrc ptnosdnh, de ouls.r
rougeoubi§re,d@tre.



Smg atriÈË 0r sary de I'r:
C€üe €rgesnn fut mrc
æreryord à f@ fuale dr
gad OcÀ/re, ryÈs fohertirn
de h pkne phibsoptnle. Elb
équi\xilû à l'opâdion de

ûanfonrdbn de b pkre
ddosetnb en pode de
po!ilbn Pour oeüe elabordbq
fl fu.fr CIûair€ b srfre de l'or
pryiteûrqræûÉhge,
ontinirn de b teirtue

ddomehale arræ I'dbn dl fqr
trovo<1tæ le rgotr de h qrlahé

nÉhlilæ de rnte gsrilrrc
hemÉque que b üa\Elhi axait

ffi perüE On ohierfi brs h
poudedepoiilbn

Sestides merunrs:
Uræ des nrydificdbls des

Ivlafu€s (voir aradé s.r ks
nuctres). C€üe ap€sfur1
ænpmôle if,r rrrrcure doulre,

&rnrc deü @es diffiunæ ôr
grud Ocryre. Les écrirairs orÊ

æizrrrrrt ænpfttÉ b üzrmil ar
founrar: l'affie FarutP
spafu sn mr-ûg à bas
nÉhli$re d mirÉale,. m nÈne
terps b rrnwe plflosophlq à
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base salirn L'u:bn des detx e$
rcalhæ uvec ttrr sd mirÉral, d lon
ohierÉ à b fu le nrrcure

dr@lilre deuiire. Arild
b bdeur h, nrntre douHe, il
ôit ærrpuûe rraure prernia

d nærcurs mrd Voih
chitrrrrf ophTÉ b secrt des

dsxnrrctres

Sd akmbrû:
Iænnurcflfumphl1rc.

Sdtenrste:
Le dissohruf wiversel, fancaes.

Sddes sages:

I-e mirrralpinnrdhl, bperc des

nÉtilDr

Sddesm&arx:
Ledishxaf uriverreL

Sddesphihmphes:
Dfuigrrc h ndise salirr fub.

SdùrImm4ge:
Le sd trsriul dr mrûe

dmmenhue.

Sdd'étaHe:
Dé§{grebsahêEe,hnire,
fmitr, ndiàe qtri re rcrûe pas

dtrs b grud OqryrE tüab il

&ue a.ssi le æl de h pirre, le sd



nÉhIlilre oherxl pr dishübn
æib.

Sdd'urine:
MArE §{srificdirn +E b
etéoédnfr.

Sd pimtux ou sd de g*rre:
tlne aûe definitim ù sabêûe.

Sdsolaire:
Le sel srtû1 b fil Wirihrcl ou feu

sffit Vocables tÈs honUl+res,
dissiruht wrwet fort sfurpb:
une rrdise qu a ûilre
tarparmrc, ænserve ses quahes

iryroes

Sorfre:
VoirerradÉ.

Sujetdessages:
Amelé assi qit des sryrerms,

c'es b mirÉal rÉali+r,
l'irûenÉdiaire. Ce mirrcral, phre

ryrhire de foarvre, sr hqd
ks l\{afues ort toqinns gildé ul
ilrpffiaHesfure.
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Tabbd'émude:
Iâ hHe d'errrrade d'HernÈ§

@ probalCervt irnginaine,

ffi d'trp ph+E d'errrratde
atifictile, srr hqrdb foarvre
sohire anait de gtatæ. C€rtai§
diserfr nÈrrc qtæ od ob1i* amait

dé déæwert ryÈs b dehrgg

dils b \xalhe d'Hébon

Qu'inporte, d'ailhtrs, ks

Egdes, s'll ærrpte b trxte.

Tabhsnaragdine:
Voirardesss

Tanpêtehemâlpe:
Figurc, hrs dl nroiage
henrÉi1rcômrfredôI
nurrre, b ænù* des detD(

rfrxes, aræ h po&*im de

hleq devryeu§ $ioeacifierfi b
\llaisseru de vorc, orffiwÉ à

ôrrrr a.r hboraü Ïinnge d'trc
mlxo terrpête. C'eS b t€rrpête

des récits et lÉgerdes alûimhæs,
qre b wisear doit \xairrcre.



LF§SOUIIRBS

Carrre pcr;r bnuwq h slrrboh1te herrÉipe a funé au nrt scrûe

e mübh slgrificatfus t€ hr dæ akhimi$ rM b nÊrn, r€rde

inpwbb à démurir scn rôle orac fus f dabratin flflæfnh
l-e pincipe : b süûre, pirripe viran, aaif e foe des nHilDr Bea.rm,p

de pffirlmb à f&rde, d rur des fiDinfr€s' ut krgtenps cru +,e le sctûe

Éxlcf,rilrc rtptsqtait ure wrhirniscn sifuuse de nÉa.»q ürrrrc
beaume de mirrab das la rtrne Erûe l'llerlificdin & h rrnti

Éxfccphlpe d le liwe, tcü pee à crdre qle h $rfu€s rutût dil§
félaboatinfldmfnh. De là h redrode de slffi.r€s natu* teh h nncassite

h blende, h ld3erite, h galern, b cinahe, dc..

I-e sct.ûp dnæopf*fe æde arssi cr flflm@ù1r, eryit ulitrcxsd,

resennlgÉ h »rybdipeuerrntiàe ü:arailÉe ar cre.§€t lvlab qdq'es atars
desigruf arrc cefie opr€ssirl h piile t'nc@nb das smpunûr â*.

La fiüeratue aküimi]E cffie trp phr-alme e Waïûcatifr ar so.ûp :

Uæ, arrillg hnaire, rrir, dxlædril4 qr@r, vif l-e terrre es ulisé

h opemtiüs Wagrlpes e arrdrimilfrq cmfu airsi rrB wfisi:n
irffiable

Le saûernir syrrbdise bfimk, p€rdet lOonae a.r rnir. I es atnsi

danrrrÉ +rlrlÉis b snfre&rnhne cu b snfræ suu. Phs qurüqrn[
süfq ffirpce de ftns matiàes, ryde ume soÉevira[ eg uri ar

drfmdrklg arnrru.reviraE pun fmn bnsrerccu lensune
igÉa/æl'4irnÆtsalin

Dils fakhimb dÉirrg b so.ûe dxfdmdlqre es sctn€I
r€pneerrepæ h croiK Æiagp d afliare de ditrorars nÉtm.x scm fmre salir,
Clrisrq6erre l'm, h croix (btaù, bciliwe d h ckrs qri frerl b sawanr,

fer. C'es faflfup de ces diffism ffipctrls salirs qri wffir b
dxfmdrilrg à oda pns qE les lüafoes crt to{ioxs dbim:le b nÉl +ti
rurpb I'cr. C-e farux pere des nÉauq qr es à h bæe de I'dabrdirl

fldmfnb rurphoe l'a, rrfrl fini Cqairs alffies fat drff*É perdd
des arÉes, la mfirsin afdqrrcrzolcrûirqrrrf pæ ks taftes ammhs
cr[ ilrErrs à ta\iailh arcc des mir*rax çi pesaukt h
podres û rmlbtle irwru (or : b miz).
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Tenedessages:
Ia nmiàe ptnlosptnb hrme, al
mrtir de h mirp ll,Iab atssi h
ffidreptfusphque.

Tenefeuilée:
nqa brguerrErÉ woquæ: h
gàWÊ des roq tene feulHæ.
L'opessirn t€ne f€ulbe décrit

phsians nm&iax d @es de

fOaryre. L,ors de h arbmn ür
mrfre flflosophhrc, l'rypmtim
de §û?s es b signe dl bon

démuhîerf des opffions Ir4ab

h tene f€ulÉe fuue arssi b
dnos des sagss, b nmioe
fordarstale potn Télabordbn

Éfusetah La ûoisiilæ

*grificdirn fuire fohembn dt
memre douHe, qui prréseüe

ry,b sn ûa\xail des sies
rffirùItrfr airxi al gâ€al des

rob"

Tenephilosophale:
Iæ onposr[ prinnrdia[ b rel

pttompt*nr ou le sel des

rrÉtax

Truùedesphflmphes:
Iâ toube des dxfosoplæs &txr
le onùat des dqfi ûdrxts
nÉaflhres, b mtûe fion d b
disohqr dragoq qui fuiwn pa
ÿmir d fonrrrur âre noweau,
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b nErcure ptxbsphllue.

arehues ecri\airs quad fu

er/oçer[ b mercu§, hri dorre
frye[aim de nrerule double

ou de rrrrcrne double W-
L'ohertbn dr nnrrre double

ûgus un poirf aÆÉ de

fOqnÀe.

Tiaaflferninin:
LavobSûe.



VasedePart:
Elptsûrn a[égorque pour

irlager b vob hxnkh, en

oppudtbnàhvobædp.

Vasdenüle:
Le\aiffiiù grad Oonaepm
hvob ædn, en tene adarn4r,
engÊsouoragk

VashemÉiqrrc:
te \aiw.r en verre, b brg
ntras trrhle, à fort€ épaisar,
iragépilbpéihilI

Viemin6ale:
Erysirn tgura[ h vihhé des

nÉeDq hn$awnhtrc hvidre
rnab qr +æl+æs CIeértrm
fireüeff orâzllence.
«Un bareal teg caHre es
mtrnb à up @tbn ortinr e

dorÉ on €mqisrc h
puisils à faib dr
dJtrErngrytrc Qwdlebmrear
\lla éder, il nruiÊse un
gfadenrrn dortr on relwe h
phoe orade. On rc I'e»tensim

d ÏonrÉtabtr bbflr€a.l das s
dinssbrs pimitives, prb fessai

es r€pb. UÊ fo§
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fetargknqt s poùit €n ur
poirÉ diflerur ù prrnüx. En
por.usri\4ilt h nÊrrc t€dmquq
on rerurqtrc qtæ tots ks poirüs

ort üé sffiiverrErü qowes
en oéfuf, ks urs ryà hs atres,
à h rrÊrr tadbn; or, si on
caflre tnre derniae fob b bffi€ar
üfu, m r€putrû fopoierre
a.r &h4 on cor§ate qu'il fu.t
me foroe tà speriore à h
ptrnn:e porr po\ogu b
rctour des slnSônres de

npffirc. »
I-errÉfal s'e$ mnporte ænfire
f€ft ffi ur ærps orgar[ue; il a

srcmivenrert rerforce totfes
s patlæ ffies d aryrruté à

dæin sa olÉsbn pou &furdre
mnirtegriténunoæ.
f.r@lrre fiite pæ Chal*
E&rudGtnlhrre.

\zit-argent des sages :

Urre e»pressbn de phs fturat b
nuorefldosoph$r.

Viûiot des philoeophes :

b s,üsilre qu fournit b
dissohæ4 cif€e $El+dob
onnæ b draos des mges, fundt
b vi[bl pt*omptlp C'es rrr
sddouHe m §rtrosel deqriup €t

de fer. Uni ar rmâiu Fimitif de

h ngalbg@ese, il fumrit h



srfr§
erti:r.

dflosoehirpe en son

\Ætiolvert:
Ermrc ure dernminatbn dr
rrrrcure phfosphi1trc C'eS
arssi b grhte de fer. I\4ab h
defuitim arbigib arec l'{ieaif
vert dore iile, anure au
plunfurdisheÉ.

Vffidesmétau:
Slyrnnyrrr devie mirÉrab ouvie
nÉafli+E

Vomlwment du mfie:
F;ry.esson probalJornt oee pr
ffubadli tæænpodærn@ane,
pqdrlÛ h cubon dr mLûe, d
du nmrg pmd I'aryed d'rn
broÉ græ d sapoudre de

poiwe. Ersitq b nnrene doutile

se noircit dnqæptr da\rufrap,
€t sa orsLtilre devkrÉ

§inpo§. Firnlers( h cuimn
aboüit à tnre poudre ano4*r,
noireænrrndrcffion



TJE BE§TIÀIBE HERMETIQUE.

l,a faune terrestre a de tout temps inspiré les sculpteurs
de I'Antiquité comme du Moyen âge, le symbolisme
animalier étant présent sur les cathédrales gothiques, les
églises romanes et autres monuments à caractère
philosophal. Les animaux mÿhiques comme le dragon ou le
phénix, les monstres des douze travaux d'Hercule comme
I'Hydre de Lerne, permettaient aux imagiers de cette époque
de dissimuler le signifiant, tout en provoquant une réflexion
chezle postulant à l'initiation..

Les adeptes comme Basile Valentin dans ses douze
clefs font figurer un impressionnant nombre d'animaux, et
leur signification dans le labeur opératoire va dépendre de la
couleur de I'animal (le loup), de son agressivité (le lion),
d'une aptitude particulière (le coq) et pour les animaux
mythiques, coûlme le dragon, le crachat de feu ou la qualité
de renaissance pour le phénix.

Le serpent doit à la genèse d'être un animal maudit. Il
est fréquemment figuré sur les planches alchimiques,
rappelant par là son coté venimeux, pour la vipère s'entend.
Mais la couleuwe fait aussi partie du bestiaire alchimique, et
ces deux serpents servent seuls à résoudre l'énigme de
l'identification du père des métaux.

Certains de ces animaux ont une importance majeure
dans le bestiaire : la salamandre et le dragon, symboles du
combat des deux natures, illustrent le combat du soufre et du
mercure philosophique dans le vaisseau, symbolisé par l'oeuf
philosophique, et dont la proportion entre le jaune et le blanc
tend à indiquer le poids de nature.
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La végétation est aussi présente dans l'imagerie
alchimique. Evidemment le chêne, la rose et bien d'autres
végétaux figurent en bonne place dâns I'iconographie
hermétique.

Les animaux marins comme le dauphin, le rémora ou
l'échinéis sont aussi des éléments du symbolisme animalier,
dans la mer hermétique. Ils rappellent des étapes du grand
Oeuvre, en même temps que la vocation saline du compost
hermétique.

Le rôle de chaque intervenant animal ou végétal,
suivant un ordre chronologique d'apparition, aurait pu
constituer une bonne trame, logique. Mais certains de ces
compagnons apparaissent, le lecteur habitué à la rhétorique
hermétique s'en doute, plusieurs fois dans le grand Oeuvre,
pour encourager la confusion.
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Abeile:
L'abolle founit b mÈ[ €t h gdee

rcple Cene patierffié Eopre à

$EI+H hsedes, +tr eS qu'en
patilt des rârrs oetÊ, h
rntrrinne de hhveprod.rire un
irsode difu (reirr,, nÉb ou
ouwire),ffiooopoàod
irffie wrephædednixfusle
be$iairc des plilomphs tes
IUalxes alùimises orû donÉ à
hr psrc b nom de mid. t-e
rrrtrrrrc dxfosphkl,E frri
pasait pmunsadegLrilf.

Aig[e:
Iæ oonùd de fai& et ôr lion

ds à Nboh Fhrpl ilhlss h
o$nabn de rDs derD(

onposilûs sthrq.x ü
nuuniels, a/æ b æt N4ab l'aigb
doit s'ervokr. tes rciiâdiors
mrhblcs qtre b hbordÉ doit
prdi1rer perrsü b rnm d'aig§
DilshpffibgbhÊrrËklrg
frire voh l'aig§ c'e$ prdklr
e rdtÉrdiors qui orf des
grtünmbrs.

lâ Uardre obnüe I'aigbiilnrc
d b à)Æilt mrgp: ûÉt g
Tolius, inposdre potr b
nonvf de dæryptobpouqni
de ces üob couls.ns rDffitrrrril
h bhdp dffi b mtfre
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plxfomphl1tæ. Pourqtni pas des

âpesæbÉes?

Aiehbisphâle:
ag+æ,fot rpeserfre sr ks
grarues ù >nr siècb €t b sri\af.
Cd agk à deu( tâes &uE
Imbn tennirre de ms ékrrrûs

Araignæ:
Ctla+E drlosoplæ üilbilÉ
ftraigrrc fus l'bonogr@rb
ak*timi+E bi a dorrÉ un sens

diffirerÉ. L'ffiignée tis ue toib
de fib $tr es ur pilSe, æabgb
a.r rts srhi[ des ptnbsdË§
c'€s-Èrdir€ un nnlen de pirysr b
nnrtre plflosoph{r pour fro
sa vohilib. Pow Fulcarlli, h
cabale hcrrrÉhre ffionre
traigrre en Ariar, b fl d'AriilE
âilf brrDprdercrfirrdils b
hryirûE herrrti1tr d d'sl
rmrtir. Alhsbn dirode ax
difficuhæ de foanvre €t de h
rÉffiitédef€ûdep€ahHe.

Bf,er:
Cd aünnl ilhlte b t€rxps dl
priüorps. En etrd, c'e$ das le

nnb de lvlas (le ftr), que

l'akhimise doit ænrrrrrcer le

grdd Oilwe. C'es assi b
syrbob fu sd nire fu sel de

pirre,drufreüxbsphqre.



C-am&ôm:
Iænrrtrne dotrble e$ dâDnrrp
ainsi. La raison es qrr h nmioe
rwâ peref féhbordbn

dflomptnb totüe h gilrtr.Ê
&omatilrrùryectre.

Clabd:
I€ôabot e$ur@poimnde
flcs riziheq æ rÉmrrnr, qui

vt sts les rodss Il s)rybolbe

en abhimb le pdit mirÉal qui se

fonrr das hnrr dxfosphi+æ
lcnsde hprepææbnùslsaü
Ce pdit mfuÉal Uflüe CIginr h
Ève de b gÀtt/te des ro§ b
rûncmoul'édrsreb"

Cheral:
Du hin cabalhs; le dr\ml aIé,
qgqr,Ois repesctq i'rrye b
dsial $tr nnnte au pleil
(P,ryas), h cabab phire h
kgtrdesdlaDr

Cfuogne:
Ctoiseaq de ouhntMrc e
noire &rc les æulo.us ôr
nnureplflosophlw.

coq:
[r ooq, ohrau ùer à Basle

Val€rtin, &uE dtrs b ænùæ
&æqd&rvwdhh.lrederns
oonposah das le raiwu (voir
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rcnild). DephS le oq dnrne a.r

bver ù shl il amrre h
hnnilie.

Colode:
Cd oisr, »rûob de h pai*,

ærepord à fâiit€rre dfl§
f ioorngphie henrrt!æ ar ôb
de onrr«gure des éffi
orffiiles d syrrbolir
l'oHigdoire tnrmnb çr'il fitü
Êire ffieinfu arx ndiàres arrot
deptmàl'Oanrrearkr.

C-oquileorméde:
Coquihge & gEilE peEE
(peden imbils). La phs
antrtrE nryeserte h æ$flb
SaitJaoques, h ûtrb dl
dqnin de &irtJaoqres de

Corposdb. On en voit
frequenffi s,n le ûorûWbe
dæ egfises ; rebn ffiirs asa§
e[æ rq&iat l'itirÉaire arx
pèkirs. Das b cabab

pfn@ægr@que, hrrsellee$
h nÈre de h hrnÈ€. Iæ nnt
Conposelle e* si pahf qu'il e$
imilne d'€n dorrrr h deffiin
IVIabile$ ar.ssi onpo$€t $elh,
fesoile des dtomdrs I3
bffiier, vasqlrc en furnp de

gan m+nUæ +tr orüierü
I'eau bârfoe, «bernfte »,

ryatiqt atnsi au gerre des



petgrcs, ou üecrres L'ean
bemfte e* l'ean nrcnielle, I'ea.r

desfldosophes

Corbeau:
k oüear h mrhr mfue,

syrbolbo b rueÊain b
cléonpodtixr C'e$ f@ de h
nut, gur*r ryE de h
dishübndeséffiquinÈæ
à l'@toire renaissarce En
rrydilt h rmne vqéhle et

arirmh h preûaitn nutdb
de h nÉierc érfuEn'erûdpt-
dbpætoqilus hrcrnissarce ?

Cfapad:
Ce arytû*a hil e polhx
e$ fut rae das b besiaile

ak*rimüIn Ilryeseme b dffi
tÊneft,bpÈrcnrhIiqrn

Clgne:
Cd oisn bkr' à brg ou
srrrboliee b nqq.re pÆrnkr.

Potr nftoine b ol de ggrr,
hilme üixrhre des wisx
tulisesendrimb.

Iluryhin:
$rrùdbe b sd flrbsryhi1tæ, b
poisn srrryeæt perfu h
pÉprdirn
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Ilagm:
Cd ainal a pb en aktrimb t*ar
des significdins k &4on a &é
rdoarprNmhFhrelonrrn
un @. Pow l'îllrcxe
dqe, il re ruthe m tni d
par tai fus le gmd futwe
qæ le ffiûe d le maane
»"nMiwtWdaDcùagw"

Dmgmécafuu:
ta n6iere rrftÉab hrme, b $*t
des sages, b fÈre des nÉhD<.

N{ab l'opesim ftue nrssi b
nnure flilomphi4re rnissilû.

Echin&:
§mbob de fousirl fetoile Neb
arrssi slrrbob dr nsorc des

ryes. Dars b \aiml
lnrrÉtilrg brs de h ûffiim
fu suûq urre pdite pati: ar
ænposæt dorrrc b srfre
ptUomÉi1tæ. N{ab æ p€tr
poimn fr<e €n pqütirn
inporffie b ûutare, ptr
réiÉrdiorsslmircs

Fhisan:
Cité pm PtnhBür. te ft)Æilt

ftuebrnuwedxbsphilra

Grifron:
Aninnl myhhr à tête d'aL{e et

à orps de lbr1 b grihrt



syrbolbe I'urbn des rntjà€s
C'e$ le $grr de h gernil"e
oqiln*bn

Hemirrc:
[rnrcrcfldomphiqtre en&d
depoftctixr

Iim:
Aninnl furlÊuq ôeval doté

d'ure g@* onp ûortah
Syrbolbe b nrrcue des

dxfosptns

linaormné:
Lrmrfrepttosoehiqræfu, pÈt
à Ar€ nEË iru nærcue aræ b
sd dtffrDnh, oheru de l\,Iils
dVen§

I-irrrrert:
Le dishrufr des phfomÉes,
fa[ües, qui n'a de vert $E h
vedar, h, iilrffi Bade
ValerÉin l'a rydé b vifbl verü

ar qad à ses qnhæ dadeq
aderûæ et salirrcs C'e$ b prüe

fltumph$rbnt

fimmge:
Le lbn vert, ryà sn ûaiaü
dorerul'orflilosophlpe
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Limerx:
l-e d6crÿptag, hborh"u( des

gravu€s alcl'timhues, aræ trcts

ks aËæ quilfi à hisffi des

dé&*icrs, a brgwrsÉ i'ûig1re

sr h paabole borngrqhiqrr
des fiormpc Rqesurert-tb ks
mtsonposafs f€nnx €t

odwips ù mrfre? orr
coûrrr das urr pMr
dqivat b mrhjelicdbr! le

syrbole, ryà b rrahge

dUomÉirc de finoe$e

ÊnomÉnl, en vogrrc ar xvlF
sible? Je n'ai pas h reporæ
nnb ks ffi pou le nnirs
â6iÊ de oefte époqr4 quild fu
rE srt p fua ur@rrt h
cctihde, tÉh !! (qrr I'on rr nn
ffie pas d'ignrarce FulsilEili,
nnn ll&fre à pam, s'âève das
ks «Dermnes ddosoÉnhs»
ærûe e prdqtn siznffrt
fursses, ülis6 pm des fUtres
onrrp Ptflalète" Le tvhfos ôI
æ slbb g€Ëat re rin dire

phmôt +E d'irftire l'&tdianû en

oru:r).

Merurcau:
(rntpopeàtuM). Avæ h
côab rnus
ntoworsbnnqtrcqbpdit
rrrrure. Læ nmryaear fab
posÈde h æulqr dr nsctre



drfosphhe d c'e$ wrpoison
nroiq rnts r@€h pffi oe

dehil qre müe nrrele e$ ur
sd.

Medusurgorgone:
Ia goryone aÀait b powoir de

&ryer m pirre ex qui h
rtgrdait dffi les yu»c Ceh
penrÉ des irûeryrtdiors
syrrbollf illindJffi.

MuId:
Le nuH e* qrl+r,fois pûÿer[
s.n des grarures hernrtfus. Ca
æiml, croirrrErt voür pa'
I'lnnrrp de hjunrcrf aræ l&r
(nub +tr e$ ams un pohon
d'eau dotrye, sarrrfre et de nrer)

rqeserfre I'irfrerrrertbn tlxrnirrc

$x pcI nn& da§ le rÈgno

mirual bprows nf,hmire de

hrtrx§.

CXe:

ta rqesertæion dr nsrtue
douHg l'oiseau d'Hennès

Paon:
Ce nsrrqlhx oisea.r uvec ses

couh.rs ctmgeaües! d sn
phnngg oælb a qr b Êvetr des

alffies potn drcrire b sade

frÉcédsfi l'Oanrap an bhrc ou
l'ac-errci:l frulomflral
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PéIcan:
On déæuvre b pelicflr dffi b
Rosaiurn dflosehlrurn de
IvIfrs pru en 1566 à Frarcfort
I-a caacteriSique de oe oirea.r

Éside dils h podre qu'il posÈde

mts h bec, d qui hi st al
taryort des deru6. Pour od
ohrau, b eS

reelkrsf trcnrÉque... Mab rn
orûàe alchimise toura b
sohrtbn: h, Élirm posÈde
I'rytitde à se grder b flilp
æ brguerrst L'irngp dI
pdicm çi se paæ b flar
ræ€rüe levaissear f€rrné dæ
lo+El ks nfriàES incuberü.

Phenix:
Le Éenix, oirau m1,lhfur,
ascÉ à h lborrr, repraerfe b
uûe fldosoph$æ. Soi, il
ryarùolise b sel des plflosoprs
Uynnfufurrrrt: okrau
âtulcnq il poumit vivre ph.siars

slbles ar nxlb; fu desert se

Êr"ait pffr §.r un mcher d
rtrnissait de ses oerdts (potu.

l'al&imi$g ses æh). Alhsbn à h
cabfÉbq I'oHigdbn de réùire
h nÉtal or erùe, phfrôt en sel

Alhsbnr,oib à urB corle doff
les arixs abhimiges €rûalaÈr[
b caborde de potæe d le

biulfuedepotasse.



Priwr:
kpoimne$ n*âogbptn de h
ptre ddo@ub cæilrnt das
I'eau d vit dars l'eæ, I\4ab od
æinnl fr€rd t*rr dates
§{$ificdins dils b besiaire. te
poison srrc os dr Cosmpofte
syrùolis b rerrnra te poisn
ncir eS h @ minéral flofiut
dashnrrhernu$rc.

Renard:
La üoisiirp clef de Basle
Valertin dorrrc tn irdbe prciax
pourle hbortrt I"e r€rrud fuue
b stûq le ooq, b nsrue
prcrnier. Mab b grarar a sru$té
das sa phr:he dox ooç
r@elmt ks poportbrs lB, 2J3

d des oHigdoires reiiâdiors qre
ædealinpose.

Sahmanùretrtrnora:
«Qivit dils b for g se nourit
fufeu». tasahrnxle »ffboh
ù mrfre dort elb posÈde

fetfté d fadetr ignee, es
asciæ an Émra »inbob dr
nuqne,ll'rnlb d fioij dffi b
mrrbat $E se livr€rû ks ds.D(

onposafi nrcrcrrLt d
srlfi:rq»c l\eb h rennra fuue
arr§ b mrûe tfusoehipe
CIûail De rÊrr, h sahrnn&e
pesorxrifie b for sær€t N4a§
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pou dâotter b po§uhû : sa[ b
sl ü nnre4 f&alJe. La
sahrudre deviTû dorr b sd

d'ffie,bsa@e.

Sangfer:
Le srglh, represffié dil§
qud$§ gravuuts alùimù1r§
æhræq rq€serme fort tftn le
$ade de h pûéfictirn: mn
hdrhde & æ rouler fus h
boæ, hfogg, d sa ootrhr ncire.

Sapent:
Dars b « Ptflomfiia réôrnnta »

de Stobiq b lion nwge b
seryert; allusbn au conüat des

ds'D( nÉià€s et à hvitloire du

nreru:re qui alxofte le mt-üe.

Seryert@hah:
Represeffie das I'bmgraphb
nenrÉhw h rernisme. te
sspqt à tob tâes fgrxe les ds.D(

mnposr{s merurioù d
§rfuuq h toisierrE tÊ,E éffi.
I'dat ûr nrerqre doulCe gtÉ.

Taurtau:
Le sigrp ôr tarcau, dils b
ædiqrre, opinr te pirtenps,
h @de awLrmi nnnrert
d æbsbndehnd,re. Ile* ar.rssi

l'enüàre de h matiàe p€rnire.



$Èe:
I-a vi*re r€Çreserûe b nscr.ue

ryrs I'aborpbn dr mtfie. Ce

ryb veninax woque b
æulanzre, rnab a.ssi en France h
æuhryre v{oeriæ tes
æuhJvres ont cette
particularité bien connue
des ruraux à l'écoute de la
nature: elles dégagent une
odeur caractéristique
autour de leur habitat...



LEs ÿueurÀux
HE8}IETIQULS

Arhre:
Synùob de hvb eturplle, lhbe
alchimhue irngB h fin ù grard

Oeuvre. Lffie a @rb tordotls
irryire les bonogrqtres
herrnÉtkpes C-es vegfra.x
ptrdeff h.ns fonlks hiver, dorr
serÔleff rnorts [a eürfrctirn
ftoonds de hns fo'ftges
ergsrits h vb. L'abre sæ

ryrserfie le miÉal mrt ryes
b üE\xail de [ndffie luntirp
L'abre vert e$ lhbelatrre. trs
alres nnrb reÉeffierf les

ngax ryi rr polrert phs
evohg.

Châhigne:
Equivîakf d.r Érua das b
besiaire.

CTrêne:

ks $ibmpls ort mwerü ffi
&rn€r le dÊ8, drquel dedrye
qt@ufob tme $uræ deau vive.

L,e »,nbolirrr tes @nanqtre
de o€fie bomgrphb alchimllrc
reæle bian des itergUAbrs. I-e
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ooqperché s:r le dÈE syrüolbe
Ieûniterddbneüe bperc d b
fls, h nrrcurc frerniT d b
rnerqre arinÉ. Setü le dÈp
ryEserüe b nfrl initiat

Repesuûe aræ b bâkr, b dÊE
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LEPÀNTHEON
ALCHIMISUE"

Depuis la plus haute antiquité, les dieux ont inspiré les
philosophes. L'univers entier étant l'oeuwe de la puissance
créatrice. A ces époques lointaines, ces chercheurs étaient
influencés par la religion. Le labeur alchimique au foyer
s'identifiait à une reproduction de la création, dans un
microcosme réduit au règne métallique. Les hermétistes
identifiàent leur symbolisme dans les religions polyhéistes,
et plus tard, dans les religions monothéistes, souvent à I'insu
de leurs représentants officiels.

Les religions égptiennes, grecques et romaines, ces
deux dernières assez tolérantes quant à la pratique,
possédaient une riche mÿhologie, émaillée d'un symbolisme
puissant, et présentaient dans leurs lignes directrices des
proches parallèles. Il est bien connu, suite à la conquête de la
Grèce par les romains, que les envahisseurs s'hellénisèrent,
fait unique dans l'histoire. Leurs religions s'harmonisèrent.
Un exemple: Hermès, le Dieu grec, le père symbolique de
l'ancien alchimiste, est Mercure chez les romains. Mais il est
aussi le Thot de l'ancienne Egypte. Les mÿhes fondateurs
des religions présentent eux aussi des points communs. Le
mÿhe de la décréation-recréation, légende commune à bien
des religions, rapproche Saturne de Osiris, en ce sens que
tous les deux sont éliminés par un autre Dieu, en
l'occurrence Jupiter et Seth (1).

Les anciens alchimistes voyaient dans ces mÿhes des
origines la descente de l'homme dans la matière, allégorie
dans l'Oeuvre à l'obligatoire nécessité de tuer le métal pour



le faire renaître. Le panthéon des religions polÿhéistes avec
ses Dieux, ses animaux déifiés, ses récits sacrés oftait des
possibilités infinies de symbolisation. D'où l'utilisation, à
certaines . périodes oir renaissait la culture grecque,
égyptienne ou romaine, de faire figurer des dieux antiques
sur les gravures ou le statuaire alchimique.

La religion monothéiste, très largement inspirée des
anciennes, malgré les dénégations officielles, servit elle aussi
à illustrer le symbolisme hermétique. Le parallèle entre Isis et
Marie ou les vierges noires démontre la parenté entre les
diftrentes croyances. Le mÿhe d'Adam et Eve, repris par
les chrétiens, figure aussi la descente de I'homme dans la
matière. Les sociétés hermétiques eurent une inlluence
énorme sur la société civile et religieuse chrétienne.

I-es anciens avaient su réaliser une synthèse des
connaissances et de la pensée humaine. Dans l'esprit de leur
temps, il y avait union entre science, religion et philosophie.
Pour un chercheur, les moyens étaient la raison, la réflexion
et la foi. Ils savaient que les deux premières ne pouvaient
tout atteindre. Ils laissaient donc une large part à l'intuition,
à la méditation et autres facultés humaines irraisonnées. Les
religions, grâce au mÿhe créateur cité plus haut,
permettaient d'entrevoir que si I'homme est une partie d'un
tout, cette appartenance à ce tout pouvait lui permettre de
toucher à des vérités supérieures. Donc, et tout au long de
l'histoire alchimique, il y eut identité entre les religions et
l'hermétisme.

Les Dieux antiques figurent ici dans leur double ou
triple appartenance religieuse. S'il est vrai que cette méthode
peut paraître surprenante, elle permet de clarifier
l'importance de chaque Dieu dans le panthéon alchimique.
Comme à l'accoutumée dans ce lexique, citer des
personnages dont I'importance iconographique ou autre est
mineure, comme les Dieux rarement représentés, ou du fait
d'un seul auteur obligeait à une sélection.
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Ces déesses et dieux sont réunis en fonction de leurs
affinités alchimiques. La seule démarche consiste à faire la
synthèse des diverses interprétations hermétiques des dieu
antiques.

Les écrivains hermétistes ont toujours dissimulé leur
science. Ces chapitres sur la symbolique en sont la preuve.
Le lecteur peut maintenant imaginer quels problèmes
rencontre le postulant, tout au long de la queste spéculative.
Les mauvais auteurs, et surtout ceux qui sont édités (cela est
une accusatioru dans le but precis d'écoeurer tout curieux),
I'impitoyable sélection que crée la difficulté de l'étude et
enfin le côté abstrait des liwes sérieux fait comprendre au
lecteur de ces lignes combien le parcours est difficile.

Àvant sa publication, l'auteur a confié cette troisième
partie du liwe à quelques amis, pour une lecture critique.
Bien que tous instruits en alchimie, la plupart ont dit que
l'étude de ce chapitre, même s'il concrétisait la symbolique
hermétique, empêchait toute sorte de synthèse concernant le
gand Oeuwe. Il est vrai, après sa relecture, que tant
d'oppositions apparaissent, qu'il est difficile d'entrevoir le
labeur philosophal sous ce déluge d'interprétations, certaines
plus ou moins contradictoires.

La culture alchimique est très vaste. Développer toutes
ses facettes eut dentandé des centaines de pages, et aurait ôté
à ce liwe sa raison d'être : présenter au lecteur un panorama

de la philosophie hermétique, et en même temps, dans un
souci pratique, de l'amener vers les réalisations concrètes.
Des Dieux importants comme Bacchus, des demi-dieux, des

anfunaux ont été volontairement exclus de ces chapitres.
L'objectif, la diffirsion de la philosophie d'Hermès à un large
public, oblige à être concis. L'étude complète d'un domaine
du symbolisme alchimique demanderait des annéei, même à
plusieurs. Un survol sélectif de ses multiples ramifications
était la meilleure méthode d'approche.
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Iæs proverbes, ilu»rimes et adages alchimiques aideront
l'étudiant à fxer des limites d'interprétations. Ces bornes,
étapes de la compréhension, ne peuvent être lues dans leur
acceptation première. Les proverbes sont les échos de
I'expérience. Tout écho est déformé, chacun le sait. Les
maximes sont des propositions générales énoncées sous la
forme d'un précepte. Les adages sont une union des deux. Si
tous ces proverbes rappellent des vérités premières, tous ne
doivent pas être pris au pied de la lettre. Bien souvent, ils
possèdent différents sens, selon le contexte. A l'étudiant de
réfléchir, de méditer.
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IsI§ ABTEMI§. DIÀNE"

Cette déesse a la Lune pour emblème planétaire. [a
Lune a pour symbole I'argent. L'argent est un des
composants mercuriels, le principe feminin de I'Oeuwe. Elle
est appelée aussi Hécate.

Dans la mythologie grecque, Diane ou Artémis est la
fille de Latone et de Jupiter, Apollon est son frère jumeau.
Elle avait obtenu de son père de ne jamais se marier. Elle
devint la reine des bois. Sa principale occupation était la
chasse. Surprise au bain par Actéon, elle le métamorphosa
en cerf et le fit dévorer par ses chiens. Elle aima cependant
le berger, gardien de moutons, Endymion. Isis est la déesse
égyptienne de la médecine et du mariage. Elle était la soeur
et la femme d'Osiris. Elle eut avec son frère le dieu Horus ;
pour les alchimistes, Isis figure la mère de tout, le principe
feminin.

Pour les hermétistes partisans de I'interprétation
sacrée, Isis symbolise le mercure, et le démembrement
d'Osiris est I'absorption du soufre par le Mercure.

Artémis, la Lune, la déesse mère, symbolisée par la
vierge des chrétiens, l'équivalent de Isis chez les grecs. Elle
aime un gardien de moutons, de béliers. Le béüer figure le
soufre philosophique.
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tATONE"
Dans le panthéon glec, Latone est la mère d'Apollon

et de Diane. Elle fut la rivale de Junon, la mère de Vulcain.
Latone ïigure surtout dans I'iconographie alchimique
moyenâgeuse et de la Renaissance. Basile Valentin s'est

servi de la cabale phonétique pour assimiler Latone à la
tonne, le tonneau, le vaisseau hermétique. Mais il a poussé le
travestissement linguistique en présentant un tonneau
brûlant dans sa douzième planche. D'où ces postulants,
cherchant une macération des rnatières dans un frt de chêne.
Il faut nÿvoir là que mystification. Le chêne symbolise là les

cohobations du sel philosophique, obtenu à base de cendres
de chênc. C'est le fameux travail fastidieux des philosophes,
travail de distillations philosophiques, pour obtenir une
saturation liqüde. C'est aussi le premier travail des
preparations des composants. Cette phase préparatoire doit
être débutée pendant lhiver précédant la mise en grand
Oeuwe des composants finis.

Latone, la tonne, avec d'autres jeux cabalistiques, est
identifiée au laiton, I'airain des philosophes, le soufre de I'or
philosophique.
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ÿ[xus APTIRoDITE.

Vénus était la déesse de la beauté. Appelée Aphrodite
chez les grecs, I'union avec Hermès a créé le mot
hermaphrodite, qui signifie avoir les caracteres des deux
sexes. Hermès est donc identifié au principal mâle et actif,
tandis que Aphrodite est le principe feminin et passif.
L'union des deux principes donne le Mercure double igné.

Vénus est aussi la planète que lbn appelle l'étoile du
berger. Dans la classe des métaux, elle symbolise le métal
rouge, le cuiwe. Dans la littérature alchimique, il est
quelquefois conseillé au laborant de couper ou de brûler
I'ombre de Vénus. Cette énigme fut une des plus dures à
résoudre. En travaillant au creuset, le métal rouge, et
paradoxalement mâle, est réuni avec le fer, métal mâle lui
aussi. La première union de conposants lors des travaux
préparatoires est cette union desséchante. Brûler lbmbre de
Vénus correspond à cette opératiorl mais c'est aussi enlever
l'âme des métatx.
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tAüEBQE"
Les partisans de la correspondance entre I'alchimie et

lherméneutique biblique ont w dans la üerge Marie le
symbole de la création. Identifiée à Isis, elle revêt dans la
chymie chrétierure le sens double de la matière, puisque
vierge et mère. Ces tentatives d'adaptation des personnes les
plus influentes de la religion chrétienne au labeur
philosophal va dévier en interprétations pour le moins
chancelantes. Marie, identifiée à Dieu, dont elle porte le fruit
immaculé, symbolisera dans le rnariage des rnatières Ie
principe mercuriel, le créateur, le principe sulfireux, et le
Christ le mercure double obtenu par I'union des deux, le sel
philosophique pour d'autres (on comprend mieux la justesse

de vue d'Albert le grand, qui refusait de croire en
l'immaculée conception). D'oir I'expression d'inceste
philosophal exprimé dans maintes planches du xve siècle et
des suivants, qui jette dans I'esprit des curieux le doute
(pour le moins) quant à la sériosité alchimique.

Le couple philosophal réunion des matières séparées
lors de la création (mÿhe d'Adam et Eve), se réunit dans les

opérations au fourneau. Le rapprochement avec la légende
d'Isis et d'Osiris son frère part de la même trame.

La représentation de vierges dans I'iconographie
hermétique symbolise aussi la pureté des matériaux à

utiüser. C'est la terre vierge, la matière immaculée, des
entrailles de laquelle doit naître un matériau pur et divin.
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\fuLGAIN.

Le Dieu du feu et des métatx. Vulcain est le fils de
Jupiter et de Junon. Né laid et difforme, il fut précipité par
sa mère du haut de l'Olympe, tomba dans llle de Lemnos,
resta boiteux de sa chute. Il s'installa sous I'Etna et établit
des forges où il travaillait avec les cyclopes.

Pour lhlchimiste, Vulcain est le forgeron. Il travaille
sous I'Etn4 donc protégé de la lumière du jour. Il image le
travail au foyer. Représenté dans les gravures hermétiques à
demi-nu et portant un marteau, il est le feu philosophique,
cet embrasement intérieur qui anime I'artiste au fourneau.

Fulcanelli explique dans les demeures philosophales
I'origine cabalistique des noms des grands Maîtres, noms qui
sont pratiquement tous des pseudonymes. Mais il ne nous
donne pas Vulcanelli ou Vulcainell, mots que ce connaisseur
du Grec archaïque avait obligatoirement choisi.

Vulcain est le Dieu des alchimistes. Il travaille au feu
les métaux dans son antre.
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MAR,S. ÀRES.

Mars est le Dieu de la guerre chez les romains et est

identifié à I'Arès grec. Mars est le fils de Jupiter et de Junon,
donc le frère de Vulcain. Mars est toujours représenté avec
une épée ou un glaive. La symbolique hermétique interprète
cette arme dans le sens : action de clouer les corps volatils,
de les fxer. Le métal de Mars est évidemment le fer. Mars
est aussi une planète, la plus proche de nous. Mars est

encore le mois du calendrier, le mois du printemps, époque
otr les alchimistes commencent le grand Oeuwe.

Mars ou Arès a toujours été identifié comme le
combattant du grand Oeuwe. Il est tantôt en chevalier, et
accompagné de la dame de beauté, Vénus. Les qualités
ignées propres au métal désignent Mars comme un des
pivots de I'Oeuvre.

la cabale phonétique donne Arès, Ariès, le bélier. Le .

bélier est le sel de pierre, le signe du bélier commence le
vingt rnars, et Mars un de ses composants sulfureux avec
Vénus.
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§ÀTURNE. OSI_RIS.

Saturne est le Dieu premier, fils dUranus le ciel, et de
Gaea (Ga'ia), la terre. Il fut l'époux de Cfèle et le père de
Jupiter, de Neptune, de Pluton, et de Junon. Saturne avait
promis à Titan de tuer tous ses enfants. Cyôele panrint à
sauver Jupiter, qui plus tard détrôna son père et le chassa du
ciel. L'âge d'or des poètes figure I'epoque où Saturne,
réfugié dans le Latiurn, fit fleurir la paix et repandit
lhbondance.

On peut comparer Saturne au Dieu églptien Osiris,
destitué comme le fut le compagnon d'Isis.

Pour les alchimistes, Saturne est le premier métal, le
père des métaux, la piene que les philosophes ne veulent
pas nommer. Quand la légende dit que Saturne dévore ses

enfants, cela signifie qu'il est le seul métal d'où proviennent
les métaux et que lui seul est I'unique et naturel dissolvant.

Des écrits alchimiques nous parlent du règne de
Saturne, qui dure 40 jours. Comme les philosophes
commencent leurs traités à un point déjà avancé de I'Oeuvre,
le règne de Saturne fait partie des préparations antérieures
au grand Oeuwe. Une autre version place son règne dans le
second Oeuwe, entre ceux de Mercure et de Jupiter.

Dans Satume figure le mot urne, le porteur de I'eau
pontique des sages, la fameuse eau qui ne mouille pas les

mains ; et pour cause...
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BA. SOTEIK HEUO§.

Ra ou Rê, chez les Egyptiens, était le Dieu du soleil. Il
était représenté sous les traits d'un homme qui porte un
disque solaire. Héliopolis, en basse Eglpte, était la cité du
soleil. Le soleil, très fréquemment représenté sur les
gravures hermétiques, souvent associé à la lune, figure le
soufre philosophique ou soleil des sages. La Lune est le
mercure philosophique. Le soleil symbolise donc le principe
ardent des métaux.

Le soleil représente I'or métal. Le métal fini en état de
perfection. Ce métal ne rentre pas dans l'élaboration du
grand Oeuwe. Il est remplacé par le père premier, le minéral
métallique. L'or, métal fini, ne contient plus de soufre. Il ne
peut donc être employé dans les opération alchimiques. Si
certains ont décrit des recettes archimiques faisant appel à
I'or, c'est pour en augmenter le volume, ou, après I'avoir
saturé du soufre d'un autre métâI, lui faire rendre ce soufre
en excès, avec laide d'un adjuvant, cofilme fargent, son plus
proche parent. Mais ces recettes n'ont rien à voir avec le
grand Oeuwe. Enfin, le soleil est associé au feu latent,
propre aux métaux conducteurs de chaleur ou producteurs
d'étincelles en cas de frottement ou chocs.
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MERCURE" HEEME^S" ANUBI§"

Læ mercure métal a de tout temps stupéfait les
alchimistes et archimistes. Des recettes plutôt fausses ou au
moins incomplètes renplissent les livres d'archimie. Comme
tous les Maîtres excellent pour semer la confusion dans les
esprits, quelques généralités. Mercure est Hermès. Hermès
est trois fois grand ; donc, trois composants. Hermès porte
le caducée, signe repris par la médecine : deux serpents
enroulés autour d'une croix ou d'un tau. Dans cette figure,
les deux ophidiens entrelacés figurent le mercure double
igné. Le tau est le sel qui les unit. Ce sel est difficile à
identifier, vu I'opacité des littérateurs. La conjonction de ces
trois éléments permet de faire le grand Oeuwe.

Roger Guasco a donné un emb,ryon d'identification du
sel philosophique en partant de tri-mégistos. Avec la cabale,
le mot devient méphistos, donc le diable Mephistophélès. On
sait par la légende que cet ange de la lumière perdit son
émeraude. Ophélès amène atu( sectes Ophites, qui
travaillaient dans les mines de cuiwe et de turquoise du
pharaon, dans le Sinai. Le rapport entre les forgerons du
Sinai appelé Carnites et la matière que ce mot évoque est, il
est vrai, assez éloquent. Basile Valentin a longuement
travaillé sur la potasse (de lallemand pottasche, cendre de
pot). L'illustre adepte vivait à Erfrirt. Lhydrate de potasse
est un poison énergique. La potasse caustique est un corps
basique blanc, solide, caustique. Et lbn obtient des sels
potassiques. Quant au potassium pu, il ne peut s'agir de lui,
puisqu'il fut isolé par le chimiste Davy en 1807.

Mais ce confrère a oublié le conseil de Johann
Eberhard : "Basile Valentin procède coûlme les autres
alchimistes, lesquels, lorsqu'ils promettent de dire quelle est
leur matière première, ou quelque autre secret analogue, se

répandent sur toutes sortes de considérations diffi,rses, sur
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toutes sortes de sujets qui nbnt rien à voir avec la question,
et trarsportent celle-ci en un autre endroit, où le lecteur ne
s'avisera pas d'aller la chercher. Quiconque ignore cette
maxime des alchimistes s'abusera fort à la lecture de leurs
écrits."

Tiré de "Réflexions sur le feu, sur la lumière et sur la
matière électrique, zujets qui lui sont apparentés. Avec un
appendice sur le feu alchimique". Halle 1750.

Mais ce qui est sûr, c'est que la potasse rentre dans le
sel philosophique.
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APOIÀON.

Apollon est le dieu grec et romain des arts et de la
divination. Il est encore appelé Phébus. Il était le fils de
Jupiter et de Latone, et le frère jumeau de Diane. Les grecs
et les romains célébraient tous les ans en son honneur les
jeux appollinaires. Apnt tué les cyclopes à coups de flèches,
son père l'exila chez Admète, roi de Thessalie, où il gardait
les troupeatx et poüça les bergers. Il tua aussi le monstre
Pythou et fit pousser des oreilles d'âne au roi Midas, ce roi
de Phrygie auquel Bacchus avait donné la faculté de changer
tout en or.

Pour les alchimistes, Apollon est un principe mâle.
Apollon est le sujet des sages, la pierre qu'ils ne veulent pas

nommer. Il est le cornposant essentiel du soufre
philosophique. Pour linterprète hermétique, Apollon
symbolise le lion vert. Vert en ce sens qu'il est jeune. Sa
couleur est rouge. Dbù, chez certains crypteurs, la présence
dans leurs écrits de deux lions, I'un vert, I'autre rouge, et la
confusion que cela entraîne. Le symbole d'Apollon est
composé de deux figures. Le soleil et I'aigle. Allusion au
métal fini et au métal natif. Le lion vert et le lion rouge sont
une seule et même matière, à des degrés de travail diftrents.
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JLSU§.

Les alchimistes du Moyen-âge et d'ensuite étaient, du
npins pour la plupart, profondément catholiques. D'où la
tentation d'interpréter le message du seigneur au sens

alchimique. Il faut dire que la sainte Trinité, Dieu, Vierge et
Seigneur, se compare aisément à la Triadc métallique des

composants sulfureux, satins et mercuriels du Grand
Oeuvre.

Ce symbolisme s'est exprimé avec la croix, conposé
de trois éléments : le tau, ou thau, de Vénus, planète du
cüwe, les clous de fer, et le seigneur en croix le composant
essentiel. Le christ est le principal élément mâle du soufre
philosophique, et il souffre sur la croix. Le père des métaux
est donc cloué (c'est-à-dire fixé, rendu non volatil), et la
lance qui perce Jésus au flanc est la possession de la
quintessence du métal, la prise de son saûg, sa couleur. Le
Christ, principe mâle et ardent de I'Oeuwe, représente donc
le soufre philosophique.

Ces tentatives d'adaptation du message chrétien ont
donné lieu à bien des interprétations ; le lecteur intéressé par
lherméneutique chrétienne et alchimique trouvera dans les

librairies spécialisées maints livres sur le sujet.
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ADAIil8TflVfl.
Adam et Eve figurent dans le panthéon alchimique, bien qu'à
l'évidence, ils ne soient pas des dieux. Un rappel de quelques
notions hermétiques s'impo se.

Adanr, premier être créé, est le symbole de I'androgyne.
Dieu façonne Eve avec une de ses côtes. Adarr, dès sa

création, est donc mâle et femelle à la fois. On apprend ainsi
que le soufre et le mercure, ne sont à I'origine, qu'une seule
et même matière.
Adarn, du latin adamus, signifie "fait de terre rouge".
Beaucoup penseront immédiatement à fargile, la silice.
Mieux vaut penser au lion rouge, la terre rouge symbolisant
plutôt les quatre éléments et leur quintessence.
Adam et Eve sont donc dissociés, alors qu'ils ne formaient à
I'origine qu'une seule et même matière. Adam est le principe
mâle, et Eve le principe femelle du grand Art. Mais Eve
reste la mère de tous les métaux, puisque elle possède en
elle, après sa dissociation métallique, le powoir de
germinatiorl uniquement Ëminin.
On trouve dans lélaboration philosophale trois éléments :

thomme, première créature, la femme, deuxième créature, et
obligatoirement, la structure procréatrice qui permet la
multiplication : I'oeuf et le sperme. Ces choses simples, qui
sont qu'un homme seul est incapable de se reproduire,
comme une femme seule, même si leurs organismes sont
aptes à la procréation.

Quand un alchimiste parle d'union, de maturation, de
multiplication, il symbolise avec Adam et Eve les
obligatoires relations des matières. Bien sûr en usant de
I'allégorie. Plus concrètement, la triade métallique du soufre
s'unit avec le mercure, autre triade métallique, qui possède
seul en son intérieur le pouvoir procréatif. Le fecondant
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philosophique, structure externe qui permet le mariage des
deux matières est le corps salin. L'obtention du mercure
double igné, imagerie des philosophes, est la realisation de
la fecondation des deux matières. Quand les Maîtres disent
que le merçure seul suffit pour parfaire I'Oeuwe, c'est qu'il a
pris au soufre sa quintessence grâce au fécondant
philosophique. Une mère métallique n'a alors plus besoin du
géniteur. Nous avons lors une nouvelle triade : la
quintesse,nce du soufre, le fecondant uni avec le mercure et
ladite quintessence(le mercure double) et ce mercure qui
renferme après la chauffe les deux composants (le mercure
double igné). L'Oeuvre est pratiquement terminée.

aaa
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Basile Valentin.

r4sm*.e

IITME]RIORÀ

TERR^IE

Bf,CTIflCÂNDOQUE

ITIVENIE§

OCCULTUM

IERÂil

IIEDICINÀM

Visites

Intérieur

De la Terre

Et en rectifiant

Tu trouveras

Cachée

Véritable

Médecine

ÿrrRtot t
Le premier de ces proverbes, d,ordre totalement

alchimique, est dt au grand Maître Basile valentin. ce nts
d9.-sanience, probablement I'artiste le plus prodigue ;;" j"philosophie hermétique ait produit, dont I'inàstioriut" savoir
mériterait bien des pages et des exprications, a raissé 

"; f,r"
de science maints manuscrits alchimiques. Et de ptur, ,"tt"
phrase latine, réference de tous les alchimistes.

Ànciennement, la voyelle U était exprimée par le V.
Nous avons donc vitriorunl le vitrior. Le vitrior aeJignaii les
sulfates et les sulfirres pour les anciens chimistes, Ë ,imf
vert et Ie vitriol rouge.

liais la cabale phonétique fournit une deuxième
explicatio* beaucoup plus intéressante. On trouve 

"itri, 
;iolurn Il suffit de rajouter un e pour obtenir oreurq l,huile.

Donc, l'huile de vàrre, I'huile de vert. Tous les métauxforment des sels par substitution dans un 
""ru" 

-0"
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l'hydrogène de cet acide. Quand on chauffe ces sels, ils se
dissolvent dans leur eau de cristallisation et prennent
I'aspect de I'huile ou du mercure.

Le vocable huile de verre prend sa définition
philosophique. Le vitriol philosophique n'est autre que le
dissolvant universel, le mercure philosophique. Son aspect
vitreux, sa fluidité grasse, enfin sa couleur ont permis aux
philosophes de lui donner tous les noms possibles (voir
l'allégorie de I'eau qui ne mouille pas les rrrains). Bien des
postulants ont cru de bonne foi que la rosée symbolisait ce
liqüde. Comme les alchimistes encouragent la confusion à
l'envie, on peut penser que l'eau du ciel nocturne rentre
dans la composition du mercure philosophique. Mais cette
eau qui ne mouille pas, c'est le mercure que I'on obtient au
mois de mâi, ce sel rose.

Enfi& le vitriol est aussi un dissolvant, le nom vulgaire
de I'acide sulfurique concentré (le vinaigre métallique). La
fabrication des sels métalliques dans un acide était une des
bases de la connaissance alchimique.



DÀN§ LES ilÉTÀUX, PAR I.trS triÉTÀUX,

ÀVEc IÀs MÉTÀUX, I^Es uÊrÀUx,

pr,ulunr Èrng PERFECTtonnÉs.

Cette maxime alchimique, déjà citée, est un des pivots
de l'Art Royal. Bien des chercheurs, enthousiastes pour les
opérations au foyer, mais trop peu instruits de la symbolique
littéraire, la seule et unique manière d'identifier les
matériaux, ont cherché dans les minéraux le père des
métaux.

Les fameuses terres feuillées, la galette des rois, le
dragon écaillé, donnaient à penser que le minéral métallique
pouvait être une matière fibreuse, en strate. Décrite par des
auteurs corlme sèche et écailleuse, de moyenne densité, le
chercheur abusé la croyait minérale (il suffit de visiter une
galerie ou mieux, un musée minéralogique, pour voir des
dizaines de minéraux ayant ces caractéristiques).

D'otr ces recherches dangereuses, exténuantes, menées
des années durant, et couronnées pil l'échec.

La pérenne alchimie tire sa pierre philosophale de
composants métalliques. Seul le lien philosophique, le
fecondant, n'est pas d'origine métallique (aux époques
reculées, le potassium pur n'avait pas été isolé).

[æ père des métaux, la pierre angulaire de I'Oeuvre,
est le premier métal. Il est donc à la fois encore minéral
mais déjà métallique.

aaa
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sotvlE, m cofi.eutÀ.

<< Dissous et coagule >>. En regardant la définition
stricte du dictionnaire, otr trouve : dissolution:
décomposition ou transformation des corps par l'action d'un
agent qui les pénètre. Coagulation: figer, en parlant d'un
liquide, lui donner de la consistance.

La dissolution alchimique, appliquée au règne des

métaux, si elle ofte des parallèles avec cette définitioru en

diftre. Chaque composant du grand Oeuvre doit être
dissous, mais dans le sens transformé, réduit, et modifié dans

sa structure. Ces techniques à base acide
l'élaboration philosophale, mais font partie
preparatoires

La coagulation procède, appliquée elle aussi au règne

des métaux, de la même distinction. [,a coagulation est une
concentration, une cohobation par multiples réitérations de

distillations (que de mots en tion dans le vocabulaire
alchimique !).

Ces deux grands principes hermétiques résument les

points de passage obligés de l'Oeuwe.

ilais, comme c'est souvent le cas pour les proverbes
alchimiques, ils ont aussi d'autres significations. Selon
certains, le graduel alchimique comporte, et c'est impératit
des operations de densification, et notamment, pour débuter,
une opération appelée la conrpression. Cette densification
est une concentration, phase préliminaire d'un processus qui
se développe par étapes successives de concentrations et de

dissolutions : coagula et solve.

aoa
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Ctr, QUI EST EIÏ BÀ§ EST COIIME CE QUI EST EN

HÀUT;

ET CE QUI f,ST EI'I HÀUT EST COMME CE QUI EST
EN BÀ§.

Ce proverbe, attribué à Hermès Trimégiste, débute la
table d'émeraude, la table smaragdine (voir deuxième
chapitre sur les Maîtres). Beaucoup d'interprétations en ont
été faites.

ll faut remettre tout d'abord ce proverbe dans le
temps: ce proverbe, vieux de plus de vingÈdeux siècles,
permet une synthèse entre le s§ème solaire et le système
constitutif de la matière, le noyau atomique. Les anciens,
avec leurs yeu)L s'ils percevaient les mouvements des astres
et voyaient les étoiles, n'avaient une explication que pour les
mouvements planétaires.

LJécole alexandrine, fondatrice de la connaissance
alchimique et des thèmes divulgués ensuite dans le monde
civilisé, fut probablement le creuset du mÿhe alchimique
d'Hermès. Bien des écrits apocryphes attribués à Hermès
abondent, dont beaucoup sans grande valeur.

Ce genre de proverbe, par ffop géneral, ne peut avoir
une signification précise. Par contre, la relation qu'il indique
entre les planètes et I'atome montre aussi que le nombre des
astres périphériques de la terre connus à cette époque
lointaine correspondrait au nombre de matériaux à utiliser
dans le grand Oeuwe. Les sept composants ont chacun une
planète, les planètes mercurielles et salines. Mais une de ces
planètes a disparu. Selon les auteurs modernes, elle était la
planète du minéral métallique; il n'en reste plus que Cérès,
dans la ceinture d'astéroïdes. Pour mémoire, Cérès, fille de
Saturne et de C$èle, est la déesse latine de I'agriculture.



Quelques expressions sont restées : la blonde Cérès, les

trésors de Cérès, pour le blé, les céréales.

Dans un autre registre, le proverbe est une indication
quant à la route à suiwe pour achever le grand Oeuwe
spirituel. Ce qui est en bas, c'est l'homme, individu, et ce
qui est en haut, c'est Dieu, le créateur. Comme nous
sommes, à échelle réduite, un conglomérat atomique, on
peut penser que chaque humain est un univers en miniattrre.
Les realités initiatiques poussent vers des vérités
supérieures, et ce proverbe indique le chemin à suiwe, du
bas vers le haut. Mais I'inverse existe aussi.



TJI PBEITIERE MARCHE EST IJh PLUS

DUBE À mourgB.

Cette marime n'est pas à proprement parler une
maxime alchimique. Elle représente la difficulté qu'ont les

hommes à acquérir de l'expérience, à apprendre, car tout
élévation impüque I'effort, comme toute instruction. Faire
figurer ce proverbe dans ce chapitre, définit Ia symbolique
de l'effort que l'étudiant doit faire pour apprendre la science
oubliée.

L'itinéraire hermétique, mis à part la volonté et la
patience, recèle dans l'essence même de la démarche de
nombreux obstacles, cornme la dérision, et le doute, plus
insidieux. La solitude de la quête, surtout pour des esprits
cartésiens, sinon rationalistes et, pour certains athées,
provoque une opposition entre la recherche en apparence
irratiorurelle et les connaissances acquises dans le cadre des

études scolaires et universitaires. Dans notre civilisation,
l'éducatioru le moule éducatif plutôt, ne prédispose pas

waiment à des études de ce type. Pourtant, quelques-uns de
nos prédécesseurs dans les recherches parallèles avaient une
formation scientifique poussée. Des gens conrme Hoene
Wronski sont considérés comme une des figures les plus
extraordinaires du rc" siècle. Mathématicieru il était aussi
inventeur du prognomètre ou prognoscope, sorte de

machine à calculer qui repondait automatiquement à toutes
les questions scientifiques, de l'époque s'entend. Louis
Lucas, son disciple (1818-1883), fut l'auteur d'une curieuse
Chimie nouvelle, du roman alchimique et de la médecine
nouvelle.

De même, des gens corlme Saint-Yves d'Alveydre,
fondateur et directeur de f institut international des hautes
études, connaissant à la perfection l'Hébreu et le Sanscrit,
cornposa des formules pour la production de I'or et de
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l'argent par sulfuration des métaux inferieurs, et bien qu'il
les rendit publiques, il ne semble pas qu'elles été
expérimentées.

Ces exemples, parmi de nombreux, amènent deux
conclusions. La première, même un scientifique célèbre sera
tourné en dérision dès I'instant où il aborde un domaine hors
norrnes officielles. L,a seconde, est que personne ne se

charge de vérifier la véracité des écrits.

Il est quand même suspect, de la part de scientifiques,
alors que cette démarche implique la curiosité, qu'aucun
d'eux ne se penche sur l'alchimie (à moins que des

recherches aient été faites et que les découvertes soient
tenues secrètes). Toujotrs est-il que devant I'inexistence
d'études sérieuses et libres dans ce domaine, on puisse
douter de sa réalité opératoire. Travailler sur un domaine
spéculatif, souvent méprisé, sans réferences officielles, est
une situation mentale difficile à gérer.

La première marche est la plus dure ; elle est la marche
de l'incertitude.

[.a deuxième n'est pas plus facile; c'est celle de la
patience.



§ÀvorR Pour/orn
O§ER Sf, TAIRE .

Fulcanelli. (Proverbe de Zoroastre).

Voici résumé les quatre étapes mentales de la
connaissance alchimique. La première est I'impérative
acquisition de la connaissance théorique, l'expérience laisse
entrevoir la possibilité pratique, ce pouvoir doirne la foi et la
confiance qui permet d'oser les réalisations concrètes et
l'aboutissement provoque I'humilité et le silence.

COMME,NCf, L,OUVRÀGE JT.U POINT

oÙ LJI NATURtr ACHÈVE I.-u sIE,N.

Ce proverbe alchimique rappelle que les métaux, et les
matièrès minéralo-métalliques entrant dans le grand Oeuvre
doivent être libres de toute impureté. Il est donc obligatoire
de travailler avec des métaux purs. Les alchimistes
recomnurndent d'ailleurs de prendre les matières directement
à la mine. Si elles sont, comme dans la plupart des cas,
mélangées à d'autres matières, le travail de I'homme n'a pas

éteint la vitalité du métal. Il est hélas difficile de trouver des
métaux non travaillés. Mais il existe des méthodes
alchimiques pour réincruder nos matériaux (terme de
technique alchimique signifiant rendre cru). Il est donc
primordial d'oeuwer sur des matériaux sains.

Cette madme confirme aussi que I'or ne rentre pas

dans le labeur philosophal. Le métal jaune étant I'expression
du métal achevé, il ne peut rentrer dans notre ouwage
puisqu:il n'évolue plus. Sinorl cette maxime serait une
ineptie.
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DU 6RAND OEUVRE DIRE PEU,

r^üIRE BEÀUCOUP, TÀIBE TOUJOU&S.

Cette rnaxime, chère à Jacques Coeur, est plutôt une
consigne de prudence. La première phrase indique
l'obligatoire discrétion que chaque adepte doit garder, non
pas spécialement sur son activité, mais sur la réussite de ses

travaux (i'ai constaté gu€, dès l'instant où on parle
d'alchimie, toutes sortes de gens veulent vous rencontrer,
pour toutes sortes de motifs, m&ne les plus fallacieux:
partager leur expérience, parler de techniques nouvelles,
vous vendre des livres anciens etc.). Le but caché est surtout
pour I'immense majorité de savoir si vous avez ou non
réalisé le grand Oeuwe.

Faire beaucoup, dans la philosophie des disciples
d'Hermès, est une réference à I'utilisation des richesses
transmutatoires à des fins bienfaisantes. Bien des alchimistes
eurent souci d'aider les pauwes et les déshérités grâce à leur
art. Saint-Vincent de Paul en est l'exemple le plus connu.

Bevenons un peu sur cet homme, véritablement inspiré
par l'amour du prochain. Vincent Depaul naît à Pouy dans
les Landes, en 1581. En 1597, il étudie la théologie et est
ordonné prêtre en 1600. Il est alors beaucoup plus occupé à
penser à sa situation matérielle qu'à la sainteté. Il va à
Rome, revient à Toulouse et devient précepteur, obtient
d'une riche veuve quelques biens. Il vole ensuite un cheval,
le revend, et s'embarque à Marseille pour rejoindre
Narbonne par la mer. Il disparaît alors pendant deux ans.

Quand il revient en France, il explique que lors de ce périple
maritime, le navire fut capture par les barbaresques. Il est
emmené en captivité à Tunis. Dans cette ville, il fut vendu à
un vieillard qui lui apprit I'archimie et I'alchimie. Après
maintes péripéties, il revint en France en 1607. Retour à



Paris, il continue une vie misérable de clerc désargenté.
C'est en 1610 qu'il est nommé aumônier de Marguerite de
Valois. Là commence son apostolat véritable au service des
pauwes.

Il est inutile de détailler I'immense Oeuwe de Vincent
Depaul au service des déshérités. Quelques exemples et
quelques chiffres suffisent: soins aux malades, aides aux
mendiants, secours au victimes des guerres et des famines,
construction de treize maisons pour recevoir les enfants
trouvés, organisation de collectes, etc. A Paris, chaque
semaine, 6000 üwes de viande, 3000 oeufs, des monceaux
d'ustensiles, de vêtements sont collectés chaque semaine. En
l652,les seules filles de la charité pour la paroisse St-Paul
nourrissent 5000 pauvres par semaine !

S'il est sûr que les finances de l'état furent largement
ouvertes au futur saint, l'histoire officielle ne parle
évidemment pas de ses ressources alchimiques. Quelques
historiens énoncent même comme hl,pothèse fort probable
que la captivité en Tunisie est une invention du prélat pour
masquer une période trouble de sa vie en France, vie
picaresque et fort peu édifiante.

Pourtant, deux courriers écrits par Vincent de Paul,
I'un du 24 jun 1607 et I'autre en janvier 1608, attestent des
connaissances transmutatoires du prélat. Il est vrai qu'il ne
faisait pas bon de parler du grand Oeuwe et de sa réussite.
Cet adepte célèbre et inconnu a appliqué cette maxime à la
lettre, faire beaucoup, taire toujours.

Toujours taire fut une nécessité des alchimistes.
Beaucoup trop payerent de leur vie le non-respect de cette
obligation de discrétion.



L'ÀIGI.E f,T I.E LIOtrI.

IÆ, GOI}IBAT DtrS DEUX [I.[TURE,S.

Laigle et le liorU symboles chers à Basile Valentin,
sont aussi les deux dragons de Nicolas Flamel ou I'acier et
Iaimant de Philalèthe. Ils symbolisent les deux natures, I'une
volatile, I'autre fixe. On retrouve donc les deux principes
mercuriels et sulfureux.

Les matériaux du soufre philosophique : les trois
planètes rouges, successivement le Soleil, Vénus et Mars, et
pour le mercure philosophique, les planètes blanches, la
Lune, Jupiter, Saturne.

En reprenant les principes philosophiques, le combat
des deux natures, I'une active, masculine et fxe, lhutre
passive, feminine et volatile, va, sous I'action de I'agent igné,
provoquer une liquéfaction des matériaux. Les vieux Maîtres
affirment toujours que la pierre philosophale est la
conjonction des quatre éléments terre, air, eau, ciel.

La littérature est très prolixe sur le combat des deux
natures. Mais comme à I'habitude, le lien philosophique est
trop discrètement suggéré. La plupart des liwes se

contentent de nous symboliser le père et la mère, I'aigle et le
liorU le dragon et la salamandre, et bien d'autres animaux
que I'on retrouve tout le long de l'élaboration philosophale.
Or, lenvol de I'aigle n'est possible qu'avec un second
mercure, que I'on ajoute dans le vaisseau. Le terme mercure,
utilisé une fois de plus pour égarer le lecteur, est un artifice.
C'est du lien philosophique qu'il s'agit. Et les sept
composants, correctement travaillés, finiront par n'en former
qu'un seul.



I^ES QUÀTIS El.trf,Ef,I§.
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I.ES MET*.UX PIJrfl trTAIBES.

c?cf ç ë c

6

I + 6: 7 = Soleil + Lune. (or et argent).

2 + 5 : 7 : Vénus+Saturne. (cuivreetplomb).

3+4: 7 = Mars +Jupiter. (feretétâin).
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tÀs RÈsIrrEs ou u'ouuVRg
OU IJT §AANDE §EMÀINE"

MERCURE, DEBUT Premier Oeuwe

LE VIEILLARD
LE MARIAGE Le feminin
LE COMPLEMENT

LA BEAUTE
LA FIXATION
LE SOLEIL

SATURNE
JUPITER
DIANE

VENUS
MARS
APOLLON

Le masculin

Selon la traditioru la semaine philosophique est

I'expression des stades successifs du grand Oeuvre. Les
planètes métalliques déiliées développent leur puissance

selon un ordre établi et immuable.
Comme à l'accoutumée, il faut se méfier des

affirmations des auteurs, surtout quand elles sont en langage

clair.
Si Mercure peut représenter le premier Oeuwe, les

travaux preparatoires, ce métal ne rentre pas dans le grand
Oeuvre. Une fois les travaux d'épuration terminés, le

premier acte du laborant est d'obtenir, en vaisseaux séparés,

le soufre philosophique d'une part, le mercure philosophique
de I'autre. Les liwes hermétiques commencent à partir du
second Oeuvre.

La semaine philosophique, telle qu'elle est exposée,

incite évidemment à l'erreur. Saturne figure le vieillard, alors
que la planète métallique qui lui correspond symbolise le
plomb. Mais le vieillard représente aussi le père des

métaux...
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Jupiter, le Dieu des Dieut est uni à Mars dans les
croquis précédents. Dans la semaine, iI se retrouve avec
Saturne et Diane, et représentent l'élément feminin, donc
mercuriel.

Quant à Vénus, symbole de la planète du cuiwe, métal
masculin, elle se trouve dans l'élément sulfirreux, alors
qu'elle incarne la beauté, la grâce et la feminité.

A la fin appparaît Apollon, le lion rouge qui symbolise
l'or. De I'avis des Maîtres, ce métal ne rentre pas dans
l'élaboration philosophale. Apollon symbolise le père des
métaux,et pourtant, c'est lui le dernier de la semaine.

Ces multiples contradictions, sciemment entretenues
dans la littérature hermétique, dissimulent la vérité. La
semaine philosophique doit être lue de bas en haut.

Apollon est le lion rouge qui coagule au creuset avec
Mars le fer et Vénus le cuivre.Diane, Satume et Jupiter sont
les métaux blancs qui composent le mercure philosophique.
Mercure est la semence, le sel d'union.
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QU^{IT8IEITE PÀRTIE"

tJE §RAND OEI.NIBE"

IÆ, MODE OPURATOIRf,"

Iæ grand Oeuwe : le but de tout alchimiste,
vérification de la justesse philosophale, que beaucoup, noyés
dans la mer du symbolisme, ne trouvent jamais.

Si les liwes décrivent de manière allégorique les étapes
importantes de la chrysopée, aucun n'aide waiment à
I'identification physique des composants et au début de
fOeuwe. Chacun des grands Maîtres sÿ entend pour
brouiller les cartes, tout en gardant les atouts dans sa

manche. Le but de ce dernier chapitre est de combler les
vides hermétiques. La plupart des alchimistes, après des
années à tenter de décrpter les arcanes de la quintessence
minérale, finissent par penser, devant la multitude de
potentialités métallogéniques suggérée par les textes, que

l'élaboration philosophale est très conpliquée, demande
beaucoup de tenps et d'efforts, un matériel coûteux et de ce
fait re'pugnent à entamer le travail au fourneau.

Si l'étude spéculative est indispensable, car elle est

forrnatrice de l'évolution psychique qui conduit à I'adeptat, la
realisation concrète est obligatoire. Si tel n'était pas le cas, la
philosophie hermétique ne diftrerait pas des autres
initiations. Il est wai que beaucoup d'alchimistes speculatifs
ont aoquis une grande sagesse mentale avec laustérité que
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demande I'effort de décryptage. L'obligation de passer à la
pratique devient moins importante.

Bien des alchimistes n'ont pas ouvert un liwe de chimie
contemporaine. Cette chimie nh pas grand-chose à voir avec
la vieille sapience, mais elle permet une approche des divers
matériaux métalliques. Et surtout, après l'étude liwesque,
elle ramène I'alchimiste vers la matiàe physique.

Les liwes décrivent peu les métaux de base du grand
Oeuvre. Ils permettent à l'étudiant de chiffrer le nombre de
composants, d'apprendre les cycles du premier Oeuwe, du
second et du troisième. Mais aucun ne donne en langage clair
les clés du départ de I'Oeuvre. Il est probable que la
litterature d'Hermès s'adressait à des métallurgistes
chevronnés, et à tous ces anciens métiers où l'apprentissage
métallique constituait la base des connaissances
professionnelles. Il reste peu de gens qui, par leur activités
professionnelles, sont en contact avec le règne métallique. Et
sur ce petit nombre, très peu sont à la recherche d'une quête
initiatique. Lhpprentissage des manipulations de métaux,
pour la plupart, est un domaine inconnu.

L'auteur a eu cet avantage. Toute sa famille travaillait
dans les métaux précieux, au niveau artisanal. La fabrication,
la soudure, la fonte, l'épuration des métaux par les acides
font partie des obligations de cette profession. Depuis
I'enfance, voir de près le travail des métaux ôtait les
appréhensions du labeur opératoire. Quand le mystère de
plus en plus passionnant qu'est la pierre philosophale devint
une occupation permanente, j'avais toujours à I'esprit que les
Iiwes, derrière leur texte déroutant, parlaient des métaux que
je travaillais quotidiennement. Le travail d'identification
restait le même, mais la connaissance du métal me faisait
garder en première réflexion le but final de la queste.

Ce chapitre fait partager toute cette expérience.
Trouvèr les cornposants du grand Oeuvre dans la littérature
hermétique m'était moins difficile que pour les autres
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alchimistes. L,a démarche métallique, s'agissant par exemple

des traités du Moyen-âge permettait facilement d'éliminer
tous les minerais (bismuth) que les métallogénistes ne

connaissaient pas à l'époque. Le nombre de matériaux
adéquats se réduisait à quelques dizaines, et la symbolique
éliminait beaucoup de ces métaux" métalloïdes ou minéraux.
Trouver les matières ne prit que quelques années. La façon

de les travailler, plus difficile, requérait encore un
appréciable délai.

Cette quatrième partie comporte plusieurs chapitres. Il
faut en premier apprendre la theorie des manipulations et des

possibilités de transformation métallique.

Le deuxième chapitre éclaire les comparaisons entre la

symbolique et le grand Oeuwe métallique.

Le troisième chapitre décrit l'élaboration philosophale.



I^A CITYMIE DESMETÀUX"

Il est indispensable à tout étudiant de connaître les
techniques de base du traitement des métaux. Les matériaux
utilisés par les alchimistes doivent être absolument purs. Si,
auparavant, il était aisé de se procurer les minerais
directement à la mine, il n'en est plus de même aujourdhui.
Des techniques chimiques et métallurgiques permettent
d'épurer les minerais. Comme les matériaux du commerce
n'ont pas tous les mêmes intensités de traitement, l'étudiant
peut prendre des matières brutes pour cornmencer le travail.
L'autre méthode consiste à acquérir des matériatx du
corlmerce, et à les épurer. Ce long apprentissage de la
manipulation des métaux est certes fastidietx, pressés que
sont les alchimistes de commencer I'Oeuwe. Mais, la
manipulation d'acides, de métaux en fusion est délicate. Le
meilleur moyen consiste à travailler lentement, ces matières
sont dangereuses.

Seuls ceux qui avaient la chance de pouvoir travailler
auprès d'un alchimiste expérimenté, donc rompu au labeur
concret pouvaient envisager une maîtrise plus rapide de
l'élaboration philo sophale.

Ces paragraphes s'adressent à tous ceux qui n'ont
jamais eu de pratique directe avec un métal en travail. Il est
évident que lbuwier verrier, I'artisan travaillant dans les
métaux précieux, le prothésiste dentaire et d'autres souriront
à l'évocation de cet ABC du premier contact avec des
matériaux d'usage courant pour eux.

[.a première chose à souligner, car la plus importante,
est que travailler un métal au feu est dangereux. Les
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ternpératures requises, même pour cetu( qui ont une fusion
basse, corrme l'étain (231,8'C) ou le plomb (327,8"C)
peuvent occasionner de très graves brûhnes. Il faut donc
prendre de solides précautions avant d'entreprendre tout
labeur au fourneau.

Il convient de disposer d'un local ou d'une pièce dans
laquelle le pratiquant puisse déjà stocker ses matières, et son
outillage (comme les bricoleurs pratiquent). Le futur
oeuwier doit s'assurer de I'absence de matériaux
inflamrnables, et cela dans toute la pièce, sol murs plafond.
Tant qu'à bien faire, ce local sera baigné par la lumière
solaire, le large spectre de celle-ci offiant une gamme
complète, et en conséquence permet d'apprécier au plus juste
les couleurs (si les ouvertures sont trop étroites ou mal
orientées, il est possible de trouver des solutions d'appoint
avec des tubes fluorescents imitant la lumière du jour, mais
I'acquéreur devra particulièrement faire attention lors de ses

achats, la gamme de ces tubes étant très étendue et la
dégradation des gaz qui rentrent dans leur composition est
plus ou moins rapide et fait donc varier la luminosité suite à
une utilisation prolongée).

f,dieux vaut l'écrire, bien que cela puisse paraître
superflu, mais le mieux est que ce local ferme à clet aussi
bien de I'extérieur, pour éviter des visites pendant les
absences, que de I'intérieur pour parer à des entrées
soudaines qui peuvent faire sursauter.

Pour ceux qui vivent en appartement, et qui donc
risquent des problèmes d'aération, la présence d'une hotte
aspirante d'un modèle puissant et, obligatoirement avec une
ventilation extérieure, est indispensable. Mais il reste flagrant
que le mieux est d'avoir un local isolé du voisinage.

Il faudra prévoir le matériel de sécurité, tel qu'un bon
extincteur ainsi qu'un seau de sable. Une bonne manière de
s'éviter bien des désagréments, I'expérience aidant, s'il arrive
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d'échapper un bocal contenant un produit corrosif ou une
lingotière avec du métal en fusion consiste à disposer des
claies au sol (ces claies en bois dur peuvent s'acquérir chez
les marchands d'outillage pour orfèwes et bi$outiers, même
dbccasion à des prix bas). En cas de chute, elles limitent la
diffirsion de la matière et protègent efficacement les
chaussures.

Un mot justement sur lhabillement. L'image de
lhlchimiste, avec sa longue toge de bure ou de lin grossier
fait partie de I'imaginaire. Optez pour les chaussures en cuir
épais, le pantalon en toile jean, le tee shirt épais à manches
longues et le tablier de cuir des ouvriers de la métallurgie, ou
des maréchaux-ferrants. Tout cela est déjà assez chaud
quand trn four marche dans ture pièce.

Tout d'abord, le laborant doit prévoir de nombreuses
étagères. Si, au début elles sont vides, la place, au vu des
essais, des limailles, des produits, et des composants, vient
vite à manquer. Un petit établi, même artisanal, doté d'un
étau et d'une petite enclume, est aussi fort utile ; s'ils ne sont
pas strictement indispensables, ils rendent néanmoins bien
des services.

Dans un premier temps, pour un apprentissage des

manipulations, point n'est besoin d'investir dans du matériel
coûteux. Pour les chauffes douces (les évaporations) un petit
bec Bunsen est suffisant. Il permet de toute façon d'atteindre
des températures qui permettent de fondre le plomb, de

concentrer les acides, etc. Relié à une bouteille de gaz ou au
gaz de ville, I'encombrement de ce petit appareil tient plus à
la sécurité qu'il faut observer autour.

Pour les premiers outils, le petit matériel de ferronnerie
est le plus adapté pour les puristes. Il faut évidemment des

creusets de diftrentes tailles, des lingotières, une petite
bigorne, des pinces à feu, de très bonnes limes d'acier (on
trouve fréquemment du très bon matériel à des coûts
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dérisoires, dans les ventes aux enchères de province, ou dans
des ventes de succession, des brocantes, etc.). Le meilleur
moyen de s'initier au travail au fourneau procède, dans un
premier temps, à s'habituer au maniement des métaux blancs.
La fonte du plomb, par exemple, si elle ne requiert pas de
hautes températures, va permettre d'apprendre à manipuler
des matériaux chauds. Ensuite, le laborant personnalisera son
atelier (aires de travail, surface de refroidissement, coin isolé
pour les travaux avec les acides etc.). Viendront ensuite les

techniques d'épuration de ces métaux, qui permettent de
s'initier au maniement des acides à chaud. Le délai est assez

court jusqu'à l'étape suivante, celle où l'étudiant entamera les

dissolutions acides.

La premiere préoccupation de lhlchimiste est

d'organiser son local pour les travaux.

En respectant les consignes des anciens, l'étudiant va
se procurer des matières minières, s'il le peut, pour les
preparer au labeur. Dans le cas otr I'impossibilité de trouver
ces minerais est patente, le laborant devra acquérir des

composants du commerce. Le travail d'épuration par grillage
prend toute son importance. Je ne vais pas dans ces pages

détailler tous les processus d'épuration des métaux. Un livre
sur la chimie métallique, est aisément trouvable dans le
commerce. Une forge est nécessaire, même à charbon. La
forge doit disposer d'un conduit d'évacuation des fumées.
Par expérience, passées les premières appréhensions du
travail sur des matières à haute température et donc des

évidentes précautions que l'étudiant doit absolument
respecter, une véritable boulimie d'exercices de fusion prend
tout apprenti manipulateur. Travailler le métal, activité
nouvelle et, pour I'alchimiste, évocatrice du début de la phase

concrète de sa philosophie, I'amène vite à faire des essais

dépassant le cadre de sa queste. Cette communion que lbn
perçoit à voir les minéraux et métatx se transformer,
changer de couleur, vivre enfm sous les yeux provoque trne



envie d'expérimentation accrue. Si le fer ou le cuiwe
dégagent pendant leur travail une émanation agreable,
dhutres mineraux, métaux et composants comme le mercure
et le'soufre émettent des gaz toxiques. Dbù I'obügation
d'avoir une cheminée possédant un tirage efficace, et de
prendre toute précaution quant à l'éventualité
d'échappements toxiques ou désagreables (urticants).

Le futur laborant doit absolument se rendre compte de
visu des matériels de chimie qu'il dewa utiliser. Le meilleur
moyen reste de visiter un magasin d'articles pour laboratoire
et un autre de fournitures pour artisans des métaux précieux.
Là, l'étudiant y trouvera le matériel nécessaire à ses travaux :

cornues, béchers, brûleurs, pipettes, vases à essais, etc. Chez
les seconds, les creusets, appareils de chauffe, pinces à feu,
mortiers et pilons, etc.

Il faudra ensuite acquérir ces matériels.
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QUf,LQUE§ NOTIONS t}E CHIf,{IE"

Lobjet de ce chapitre n'est pas d'instruire le lecteur sur
la chimie métallique en général. Les librairies scolaires et
universitaires regorgent de manuels forts documentés.
Rappeler quelques notions chymiques et alchimiques sur les
produits utilisés pour le grand Oeuwe est suffisant.

Dans le classement actuel, il existe trois grandes
familles de matières.

Les minéraux (grès, gÿ?sê, calcaire, silex).
Les métalloides (soufre, bore, azote).
les métaux (cuiwe, or, argent, platine, wolfram).

Dans la symbolique alchimique, le père des métaux est
le trait d'union entre les minéraux et les métaux. C'est donc
dans les métalloides qu'il faut chercher cet élément essentiel
du grand Oeuwe.

Dans le grand Oeuwe, les métaux sont utilisés sous
forme de sulfates ; certains ont cru que les azotates (ou
nitrates) composaient le mercure des philosophes. C'est une
erreur. Si I'alchimiste Geber a découvert I'acide nitrique
avant I'an 1000 (au huitième siècle, si je me souviens bien), il
I'a appelé I'acide azotique(du grec, a, privatif, azoth, zoé,la
vie ; donc acide privé de vie).

La diftrence entre la voie sèche et la voie humide,
outre la température plus chaude de la première, vient des
états des matières. La première requiert des cristaux
métalliques, la seconde des poudres non cristallisées.



La fabrication, en partant des métaux, de sulfates exige
I'utilisation des acides sulfuriques. Albert le Grand appelait
lhcide sulfrrique le vitriol romain. Le premier labeur de tout
alchimiste est donc d'epurer ses métaux de base, et ensuite
de les travailler à lacide. Tous les Maîtres insistent sur la
pureté des composants.

Le lecteur aura maintenant compris que le soufre
philosophique des alchimistes n'est pas le métalloide jaune,
mais un mélange de diftrents sulfates. Le mercure
philosophique est un mélange d'autres sulfates. L'union de
ces composants donne le "mercure double igné" des sapients.
Bien des alchimistes ont cherché la chrysopée en partant des

sulfures naturels ; long et inutile travail, le soufre et le
mercure sont des produis transformés par lhomme.

Les trois composants :

Soufre philosophique : union de trois sulfates, les métaux
rouges.
Mercure philosophique : union de trois sulfates, les métaux
blancs.
Sel philosophique : lien alcalin entre les deux matières.
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EENEBATJTT§ §UR IÆ§

§UIFÀTE§"

Etat naturel. Plusieurs sulfates existent dans la nature :

le sulfate de chaux ou pierre à plâtre, qui forme de nombreux
amas dans les environs de Paris ; le sulfate de baryte, utilisé
dans la preparation de tous les sels de cette base, et le sulfate
de magnésie, qui existe en dissolution dans les eaux
d'Epsom. Le sulfate d'alumine et le sulfate de strontiane sont
aussi très repandus.

Preparation. Plusieurs procédés généraux peuvent être
ernployés pour la preparation des sulfates.

1o Par lhction de I'acide sulfurique. On peut faire agir
I'acide sulfurique sur un métal ; c'est ce qu'on réalise avec les
métaux que I'on trouve cornmunément dans le commerce. La
réaction se fait à froid avec le zinc, à une température peu
élevée avec le cuiwe et le mercure.

2 Par le grillage des sulfures naturels. La plus vieille
méthode des alchimistes avant la découverte de I'acide
sulfi.rique. gt"r1 flrailleurs en grillant les sulfures naturels de
fer et de cuiwe que se produit la plus grande partie du
sulfate de cuiwe et de fer du commerce.

3o Par double décomposition. On obtient des sulfates
insolubles, tels que le sulfate d'argent, le sulfate de plomb et
le sulfate de baryte, en décomposant lazotate de la base
correspondante par un sulfate double.

Propriétés physiques. Les sulfates sont des corps
solides, généralement solubles dans I'eau. Cependant ceux de
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plomb sont insolubles ; les sulfates d'argent et de sous-oxyde
de baryte sont peu solubles.

hopriétés chimiques. Les sulfates alcalins et ceux de
chaux, de baryte, de magnésie et de plomb ne sont que
diffrcilement decomposables par la chaleur. Les autres se

décomposent à une tenpérature élevée.



qEIIÉRALTTES §UR L'ASII}E
§UI",rIJ8IQUE"

L'acide sulfurique, encore appelé huile de vitriol ou
acide vitriolique, paraît avoir été connu dès le treizième
siècle. Pendant longtemps on I'a retiré du vitriol vert (sulfate

de fer).

Etat naturel. L'acide sulfurique, combiné avec les

bases, est très courant dans la nature (ex : sulfate de chaux,

sulfate de baryte, etc.). I existe à l'état libre dans quelques

sources aux environs des volcans. Cet acide résulte de

I'oxydation lente par I'air humide, du gaz sulfureux exhalé par

les terrains volcaniques.

Cette même oxydation expliquait la présence de I'acide

sulfirique dans les eaw( de plüe des grandes villes
industrielles, où I'on brûlait la houille renfermant toujours un
peu de sulfure de fer. Ce sulfure produit en brûlant de I'acide

sulfureux. Celü-ci, au contact de I'air humide, se transforme

en acide sulfurique qui se retrouve dans les eaux de pluie.

La preparation de I'acide sulfurique repose sur

I'oxydation de I'acide sulfureux par les composés oxygénés

de lazote, et sur les réaction§ qui se produisent entre les

composés oxygénés de I'azote de I'air et la vapeur d'eau. Les

alchimistes preparaient I'acide sulfurique en partant du

soufre. L'acide sulfureux a été connu en même temps que le

soufre. Ce gaz se dégage des volcans en activité. On peut

penser que les anciens fabriquaient de lacide sulfurique en

faisaüt brûler du soufre, qui formait alors le gaz acide

sulfureux. Le gaz, mis en présence de vapeur d'eaq forme de
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I'acide sulfirique liquide chargee de produits nitreux
(dissolution et coagulation).

læs matériels potr fabriquer de I'acide sulfi.rique sont
assez onéreux pour le postulant. On trouve maintenant dans
le commerce des acides propres. Mais ces acides contiennent
quelquefois des impuretés, dont le poids peut s'élever jusquâ
2 ou 3 pour 100 du poids de I'acide. Ces impuretés sont
surtout du sulfate de plomb provenant de lattaque des
bassins d'évaporation et des produits azotés. Il contient en
outre des acides arsénieux et arséniques ainsi que de I'acide
sélénieux, quand I'acide sulfureux employé résulte du grillage
des pyrites arsenicales et souvent séléniËres. On recortnaît la
présence de plomb en faisant passer un courant d'acide
sulftrydrique dans I'acide étendu de son poids d'eau. Il se

forme un précipité de sulfure noir.
Les produits azotés se reconnaissent à la coloration

qu'ils donnent aux cristaux de sulfate de protoxyde de fer
immergés dans I'acide sulfurique impur. Cette coloration, due
à I'absorption du bioxyde d'azote par le sulfate, est rose, s'il
nÿ a que des traces de produits nitreux ; elle devient brune,
si ces produits sont en quantité notable.

La présence de I'arsenic se constate avec des appareils
(appareil de Marsch).

On se débarrasse des composés nitreux en ajoutant à
I'acide un peu de sulfate d'ammoniaque ; on a alors, sous
I'influence d'une douce chaleur, dégagement d'azote et de
protoxyde d'azote.

Pour achever la purification de I'acide sulfurique, il faut
le distiller dans une cornue de verre, communiquant avec un
ballon refroidi. Cette distillation exige certaines précautions ;

car, à cause de la viscosité du liquide et de son adhérence
pour le verre, les bulles de vapeur ne prennent naissance
qu'aux point les plus chauds, et à une températtre où leur
force élastique est beaucoup plus forte que la pression
atmosphérique. Une fois formées, ces bulles se gonflent
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rapidement et soulèvent brusquement le liqüde qu'elles
traversent, de sorte que celui-ci, en retombant, produit un
choc capable de briser la cornue. On évite ces soubresauts en
mettant au fond de la cornue quelques fils de platine qui
permettent aux bulles de se former plus facilement et rendent
l'ébullition plus régulière.

Parmi les métaux, I'or et le platine sont sans action sur
I'acide sulfurique. L'argent, le mercure et le cuivre donnent,
avec I'acide sulfurique concentré, de I'acide sulfureux et un
oxyde qui s'unit à la portion d'acide non décomposée pour
donner un sulfate.

Le fer, le ztnc et tous les métaux qui décomposent à
froid produisent, avec lacide étendq un dégagement
dhydrogène. Quand l'acide est concentré, lhydrogène, au
lieu de se dégager, réagit, avec élévation de la température,
sur I'acide sulfurique, et produit du soufre ou de I'acide
sulfhydrique.

L'acide sulfurique est obligatoire pour I'obtention du
soufre et du mercure philosophique. Les alchimistes ont
toujours insisté sur la pureté des composants du grand
Oeuwe. I est donc nécessaire de s'assurer de la pureté de cet
acide du commerce. Se familiariser avec les manipulations
des acides est indispensable avant tout travail philosophique.
Les anciens obtenaient les sulfates par grillage des sulfures
naturels. La découverte de l'acide sulfurique a simplilié la
tâche des alchimistes, mais il doit être pur.
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GENEBÀtITES SUR LA
POTA§§E"

§ous le nom très impropre de potasse, on désigne le
carbonate de potasse impur, que fournit I'incinération des
végétaux terrestres. Les plantes qui poussent loin de la mer
renferment de grandes quantités de potasse, combinées avec
des acides organiques, corrme I'acide acétique, I'acide
oxalique ou I'acide tartrique. Aussi, quand on les brûle,
laissent-elles un résidu grisâtre, appelé cendres, dans lequel
la potasse se trouve à l'état de carbonate, mêlé avec des
chlorures, sulfates, phosphates ou silicates qu'un lessivage
méthodique permet de séparer facilement. Toutes les plantes
ne donnent pas la même quantité de cendres ; les plantes
herbacées en donnent plus que les plantes ligneuses.

Le poids des cendres varie pour une même plante avec
la nature du terrain. Les diftrentes parties d'une même
plante n'en fournissent pas la même quantité. Dans les arbres,
l'écorce en donne plus que les feuilles, celles-ci plus que les

branches, les branches plus que le tronc.

Ces cendres ont une composition complexe variable ;

elle contiennent une partie soluble formée de carbonate de
potasse, de sulfate de potasse et de chlorure de potassiurry
avec des traces de silicates de potasse. La partie insoluble est

surtout composée de carbonate de chaux, avec un peu de
phosphate de chaux et de silice. Le poids de cendre et de

carbonate de potasse varie selon les espèces.
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Pour 1000 parties de bois

Sapin
hêtre
Frêoe
ChêDe I
Orme
Sauh
VigDe
Fougàe

cendres

3,40
5, 80
12,20
3, 50
25,50
29, 00
34,00
36,40

potasse.

0,47
1,27
0,74
l, 50
3, g0

2, g5

5, 50
4,25

hcinération. L'incinération se pratique surtout dans les
com,ées où les forêts sont abondantes, et les moyens de
trasports difficiles ou onéreux,. On utilise aussi pour cet
usage les plantes herbacées qui couwent les immenses
$€ppcs de h Russie, et les broussailles que fournit
Ieipbilatbn des forêts. Les plantes, peu à peu desséchées
pû tr bngue exposition à lhir, sont brûlées dans des fosses
de rn ùe environ de profondeur, soit sur des aires planes,
tien tætue*, et abritées du vent. On alimente le feu jusqu'à
ce qtt'on ait assez de cendres.

Lessivage. Les cendres ainsi obtenues sont lessivées
des des tonneaux. L'eau qui a séjourné douze heures surrrr premfu rnasse en a dissous la plus grande partie des
mæiàes solubles ; on la soutire et on la verse sur des
mdnes neuves, pour qu'elle s'enrichisse encore plus, pendant
qubn verse sur les premières une nouvelle quantité d'eau qui
lerrr emlève encore des sels solubles. Après trois ou quatre
lessivages successifs, les cendres ne contiennent plus que des
matières insolubles. Les eaux enrichies sont évaporées, et
donnent le salin, matière solide, de couleur brune. Ce saliru
calciné au contact de I'air, pour brûler les matières
organiques, qui lui donnent la couleur brun noirâtre, fournit

307



un produit grisâtre, qui n'est autre que la potasse brute du
commerce.

Les plus belles potasses, celles où les matières
organiques ont été bien brûlées, sont blanches ; on les
appelle perlasse (cendres perlées).

Raffinage. Pour extraire des potasses brutes le
carbonate de potasse, on les traite à froid par leur poids
d'eau. Le carbonate de potasse se dissous presque seul, parce
que le chlorure de potassium et le sulfate de potasse sont très
peu solubles dans une dissolution de carbonate de potasse.
La liqueur décantée et évaporée donne la potasse raffinée, ou
carbonate de potasse du commerce ; il contient un peu de
carbonate de soude. Pour éliminer le carbonate de soude, il
suffit de traiter la matière à I'eau bouillante. Le carbonate de
potasse se dissout, tandis que le carbonate de soude reste
insoluble dans ces conditions.

lndépendamment des potasses naturelles, on trouve
dans le commerce des potasses provenant des salins de
betteraves et de la potasse artificielle.

Il est probable que bien des néophÿes en alchimie ont
cru que le carbonate de potasse figurait le sel philosophique.
J'ai moi-même travaillé avec cette matière des années durant,
des arurées de désespoir philosophal. Le sel philosophique est
un sel double hydraté de chlorure de potasse. Et, à mon
humble avis, les alchimistes I'extrayaient de I'eau de mer des
marais salants. Tout ce que j'ai écrit ci-dessus devait être fait
pour perdre I'ignorant.

Bien des alchimistes débutants ont cherché le
symbolisme de Latone, de la tonne, du tonneau. Certains
pensaient que le chêne, et son extrait de tanin, pouvait
constituer une matière philosophique. Latone symbolise le
tonneau que prenait l'alchimiste pour épurer sa potasse. Le
chêne était le bois utilisé pour faire des cendres. Arbre
appelé aussi roi de la forêt, il était d'abord I'arbre sacré des

en
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tonneaux étaient souvent faits en chêne. Mais ces opérations,
mélangées dans la littérature avec des recettes de spagyrie,
sont trop évasives. Il ne fait pas de doute que leau de mer
offie de bien meilleurs avantages que les cendres. D'ailleurs,
la mer hermétique et ses rochers symbolisent bien une
extraction du milieu aquatique, et les diftrents poissons-
symboles la matière des sages.



. r.t sylrsouqug rmrlrrelrg"

fæe elchfurisl,ês désigpient les ingrêdicntr métalliques du grod Oeuue et les nê
tÂtr trEhilti$H pa'des rymboles usrrcls, qrrc la chimie a penfu.

Bn wici quclqrs rms.

L'aatimoine. L'mtinoinc a êté décrit par Barilc Valeotin.

Iæ sel de tcrre ou dhe. Lê salpete des philoco,phes.

\1,
Læ gel philooop,hioue. Un dec noeuds gordiens de l0euwe. Souveot confoôr

avec le gécéderù.

L r,rUrf" a" *i *. Le üldol blor des püilooopheo.

G*
Le sulfate dê fer. [,e vitriol vert.

G,
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I"e gorûe Éilosophioue. Læ kiangte haut du sceau de
Salmrm.
Ia croix indiqræ le tavail, la crucifxim ô! métâI.

Ia pierre ohiloeæhale. Iæ cscré fermé est lharmie des
quafrc démeots.

Iæ mercure philosæhique. Ce qrmbole appeleote le mer
cure des philomphes au mercure c(trtrmun. Saufquï ert
surmmté de I'aigle, à la place de la hme.

Lo éatqar or gulfille nafuel darseûtç_. tÆpàedês
métaux
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LES MÀNIPULiITION§
AIEHIMISULS"

La littérature hermétique cite le nombre douze comme
étant le nombre de manipulations que le laborant doit
effectuer pour arriver à la pierre philosophale. Comme à
I'accoutumée dans la littérature d'Hermès, ces opérations
sont décrites de façon symboüque, varient selon les auteurs
et ne sont pas placées dans le bon ordre.

Quelques listes de ces opérations.

La conjonction.
La putréfaction.
L'extraction ou I'imprégnation.
L'ablution ou la mondification.
Lajubilation ou la sublimation.
La germination.
La fermentation.
L'illumination.
La nutrition.
La fixation.
La multiplication.
La revivification.
La perfection.
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La calcination.
La solution.
La se,paration.
I-a conjonction.
[,a putréfaction.
La calorisation.
La congélation
La cibation.
la sublimation.
[^a fermentation.
L'exaltation.
La multiplication.

I-a calcination.
[,a congélation.
La fixation.
La dissolution.
[^a digestion.
La distillation.
[^a subtilisation.
La séparation.
L'incération.
[,a fermentation.
La multiplication.
la projection.

La symbolique de ces opérations a varié avec les

auteurs. Il est pratiquement impossible de s'y retrouver. De
plus, les significations de certains termes ont changé : au dix-
septième siècle, le vocable calcination signifiait la réduction
d'un métal en chaux, (oxyde ou chlorure), tandis que dans la
définition chimique actuelle, le mot calcination exprime
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exactement I'inverse (passage de l'état d'oxyde à l'état
métallique).

Uétudiant ignore aussi quels sont les stades de
lOeuwe. Ces suites dbpérations ne permettent pas de savoir
avec exactitude si I'auteur a coûrmencé son énumération au
stade preparatoire, au premier, au second, ou au troisième
Oeuwe. Mais comme il est commun de voir les auteurs
occulter le début de I'Oeuvre, et de commencer leurs
ouvrages au début du premier Oeuwe, quand ce n'est pas du
second, que ces opérations citées évoquent un point avancé
de I'Oeuvre.

Dans la troisième liste, le mot incération signifie :

action d'incorporer de la cire à une autre substance. On peut
donc déduire que cette étape de I'art tmplique que la pierre
soit obtenue. La fermentation qü suit est I'obtention de la
médecine universelle.

On trouve aussi des termes moins usités :

Lixiviation (laveures, lavage de cendres pour en extraire les

résidus solides)
Cohobation (action de distillations réitérées afin dbbtenir
une plus grande concentration)
Coction (action de cuire, mais aussi action de digestion)
Assation (coction d'un aliment dans son propre suc ; alch :

assèchement)
Albification (passage à I'Oeuwe au blanc)
Rubification (passage à I'Oeuwe au rouge).

Toutes ces manipulations philosophiques sont comme
à lhabitude habilement symbolisées. Mais, en prenant le texte
dans son ensemble, I'oeuwier peut arriver à démêler
l'écheveau alchimique.

ll apparaît déjà en premier que si le calendrier
alchimique démarre la mise en Oeuwe au mois de Mars, à
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l'équinoxe de printenrps, les preparations des matières, et
notamment le sel philosophique, doit être preparé avant.

Il est aussi évident que le soufre philosophique et le
mercure philosophique sont travaillés séparément, avant
d'être unis dans un vaisseau avec le sel des philosophes.

Le soufre philosonhique :

Realgar (la réalgal ette). Sulfure naturel d'arsenic.
Symbolisé par le serpent, le métal venimeux. Une autre
indication que peuvent confirmer les gens proches de la
nature. Les couleuwes sentent I'ail. Or, I'arsenic oxydé
devient vénéneux. Chauft, il dégage une forte odeur d'ail.
C'est le Re de rebis.

Sulfate de cuiwe.
Sulfate de fer.

Le mercure philosophique :

Sulfate d'argent.
Sulfate de plomb.
Sulfate d'étain.

Le sel philosoohique :

(bis) Sel double hydraté de chlorure de potasse

Le lecteur peut évidemment se demander si cette liste
n'est pas une vaste affabulation. Pour ceux qui ont chez eux
"Le mystère des cathédrales", de mon Maître à penser,
Fulcanelli, je leur recommande de lbuwir à la page 204 et
205. Ce vietrx Maître de la rhétorique hermétique nous
dispense des explications sur la nature du compost. En
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partant du terme rebis, il annonce tranquillement que le Re et
le Bis sont une chose double. Deux matières. Et évidemment
il suppose que le Re soit le réalgar ou sulfure *,*"i
d'arsenic. Dans I'index des mots et expressions hermétiques
figurant à ta Iin du livre, le lecteur §apercevra, drôle de
corncidence, QU€ les mots réalgar ou même orpiment nÿ
figurent pas. Curieuse lacune !

Le Bis est donc la première syllabe d'une matière, le sel
philosophique. Mais bis signifie deux. C'est un sel double.
Voilà mon aide à la tradition. L'identification du Bis est

restée longtemps une énigme. J'ai longtemps cherché avec le
carbonate de potasse pur, alors que le sel double hydraté de
chlorure de potasse est le wai sel philosophique.

L'auteur a longtemps cherché à quoi pouvait servir la
rosée dans le grand Oeuwe. Cette eau mystique, mis à part la
présence de peroxyde dhydrogène, s'évapore comme toute
eau à 100Co. Dans des opérations de métallogenèse, le rôle
de ce liquide ne peut être défini. S'il est sûr que les

alchimistes en utilisaient, ce n'est pas dans la cuisson du rebis
alchimique, mais pour la preparation du sel philosophique.
Le besoin d'avoir une eau absolument pure, et inlluencée par
le rayonnement lunaire, motivait le pénible travail de récolte
de rosée. La récolte se pratiquait par temps de pleine lune,
avec de grands draps de lin. Maintenant, la pollution
atmosphérique rend ce labeur difficile. Il faut récolter la
rosée loin des zones urbanisées. Le futur laborant, du moins
celui qui veut oeuwer selon la tradition, dewa aussi se

procurer les matériaux miniers :
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Marcassite
Chalkosine
Réalgar

Galène
Cassitérite
Argyrose

(sulfure de fer).
(sulfure de cuiwe).
(sulfure d'arsenic).

(sulture de plomb).
(bioxyde d'étain).
(sulfure d'argent).

Comme il est souvent difficile de se procurer des
matériatx miniers, le laborant peut opter pour I'acquisition
de métaux du commerce. Il dewa de même les épurer
complètement. Les travaux d'épuration des métaux sont
certes fastidieux, mais un bon liwe de chimie des métaux
donne les méthodes. Seul le sulfure d'arsenic dewa être
acquis naturel. On peut aussi acquérir du mispickel, mélange
de fer et d'arsenic.

Une autre énigme repandue dans la littérature d'Hermès
provient du contenant, du fameux vaisseau du grand Oeuvre
I1 est sûr que dans les périodes reculées, la fabrication du
verre posait des problèmes aux alchimistes. Les vaisseaux
doivent offrir toutes les qualités de solidité. Ils subissent des
pressions pendant de longues périodes, à des températures
élevées. Les verres maintenus longtemps à une température
proche de leur fusion perdent peu à peu de leur transparence

; ils se dévitrifient. Le verre devient opaque, blanc, très dur
et à peu près infusible ; il ressemble alors à de la porcelaine :

de là le nom de porcelaine de Réaumur, qu'on lui a souvent
donné.

Le problème pour I'alchimiste vient de I'obligation de
fermer ses vaisseaux très hermétiquement. Une longue
tubulure, un col de cygne est indispensable. Et I'utilisation
d'une lampe de verrier est obligatoire. Quand, on trouve dans
I'iconographie hermétique un pélican qui se perce le flanc,
c'est le col du cygne du vaisseau qui est étanche, recourbé.
Bien souvent, I'alchimiste fabrique lui-même ses vaisseaux.
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Je ne saurai que le recommander. Mon autre
recomrnandation est de prendre son temps, beaucoup de
temps.

Le lecteur peut, à ce stade de la lecture, se demander si
I'auteur a 1§alis{ le grand Oeuwe. A cela, je repondrai que se
taire reste la meilleure façon de préserver sa tranquillité. Et
je dois respecter la Tradition. Avec les indications de la
troisième partie de ce liwe et cette partie présente, il sera
facile d'Oeuwer pour celui qui ose.

Avec tous mes encouragements de réussite dans la
Tradition.

Jean-Pascal Percheron.

Loir et Cher Mai 1997.
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NOTES"

PBETÀCE.

(l). Paru dans la collection "Questions de Science" chez llachette.
(2). Attribuée au Comte de Saint-Germain. Réeditee en l97l par la
Biblfo-ûeca Hermetica chez DencËI.
(3). Correspondant en Alsace de I'OEIL DU SPHII.I-X, association qui
publie e,ntre aufres Murmures d'kem.
(4). Paru dans Murmures d'kem 2
(5). Paru drns Murmures d'Ire,m 4
(6). Les différe,ntes citations de J.P.P. sont extraites de son interview
publiee dans Murmures d'kem 8.

PRETISBEPÀBTIS.

(1). L'argot, langue du Moyen-âge. Cryptage verbal des inities.
(2). En I'an 1640, €,nviron, un certain Noël Pigard, alchimiste, fut
pendu apres avoir été déclaré faussaire. Ce descendant de Nicolas
Flamel avait tout simplernent manqué de discrétion. læ Cardinal de
Richelizu fit faire de nombreuses tentatives au château de Rueil, à
partir des notes de Pigard. Il existe de nombneux autres exemples.
(3). Les américains, cornme les français probableme,nt, au sortir de la
deuxiè,me guerre mondiale, s'interrogàent sur le secret philosophal.
Les differents ecrits alchimiques les avaient amenes à se demander,
apres la decouverte de la fusion nucléaire, si I'or de syrthèse ne résidait
pas dans une "transformation doucæ" du noyau des atomes métalliques.
La domestication de I'atome laissait à penser que des chercheurs
pouvaient avoir trouvé, avec des moy€ns sinples, ce qui leur coûtait
des milliards de dollars.
(4). Si, pendant le règne de Cléopâtre, la grande bibliotheque
d'Alexandrie n'avait pas été incendiée, les réponses seraient
probablement connues.
(5). Le manque de documents écrits limite les connaissances
conc€rnant des civilisations coilrme les Celtes. Ne pouvant affirmer
avec des preuves tangibles I'existence d'alchimistes chez ce peuple qui
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migrât dans toute I'Europe (Gaëls, Galiciens, Celtiberes, Celto-ligures,
Bretons) et en Asie Mineure (Hellenes, Galates, Galiléens), il est
inutile d'ouwir une polémique sur des speculaüons. Mais leurs
légendes parvenues jusqu'à nous présentent des caractàes colnmuns
avec les legendes et contes hermétiques les plus recules.
(6). Pour mémoire, avec les croisades, la langue française s'est enrichie
de plus de mille mots.
(7).[-e histem€nt célèb,re Gilles de Rays avait fait querir en Italie un
personnage nommé Francesco Prelati, alchimiste de bazar, ancien
religieux, mais surtout nécromansien et dé'moniaque. Les sacrifices
hnmains (que certains tentent de minimiser), furent le fait de Prelati et
des comparses du connétable, comme Bricqueülle. Il est fait étât dans
les minutes du proces de la qualité d'alchimiste de Prélati. Il est sûr
que de tels individus ont donné de I'alchimie une image désastreuse
et Iont fait assimiler à Ia sorcellerie la plus cruelle. Ia confession
faite par Gilles de Rays, lors de sa parution le samedi 22 octobe 1440,
re,prend les depositions détaillées de ses complices et fait mention
d'alchimie, de recours à Satan et du meurtre d'enfants (manuscrit
n"2660 de la bibliothèque de I'Arsenal).
(8). Il existe évidemment des groupes d'alchimistes. Mais ces

structures informelles ressemblent plus à des groupes de
collectionneurs, ou de clubs sportifs, gens partageant la même
occupaüon. Rien à voir avec les sectes ritualisees, hierarchisees et
conditionnantes. Pendent le Moyen-âge et la Renaissance, quelques

ordres de l'église hébergàent des alchimistes. Beaucoup de Maîtres
frrent d'ailleurs des moines, ou des prêtres. Une autre structure aida les

savants hermétistes qui étaient fort nombreux et se deplaçaient
beaucoup : les Francs-maçons. Citons le liwe maçon, "Free Masonry
and Hermeticism", 1888. "On peut même penser que la maçonnerie a

recueilli des sociétés hermétiques une partie de ses formules
syrrboliques... Par des points de contact varies, la franc-maçonnerie et
I'hermétisme se sont mutuellement aides, protéges et défendus, et il
n'est pas du tout inwaisernblable d'attribuer à la double influence des

tégendes des anciennes guildes et de I'hermétisme, conternporain de

ces organismes, le véritable secret de la conservation du systàne de

I'initiation maçonnique, de son e,nseipement et de sa vie mystérieuse à

üavers les siècles".
(9). En 1984, un ami, frere d'Héliopolis eut le tort de faire confiance à

un indiüdu soi disant initié, beau parleur, avec des connaissances
theoriques certaines. Malgré mes réticences à accorder une quelconque

confiance à ce personnage dont les desseins m'étaient üte apparus
mercantiles, ce fràe avec qui le triste sire voulait partager les
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manipulations au foyer, lui confia les cles de son atelier. Bien plus
tard, apres que I'indiüdu se soit évanoui dans la nature, mon ami,
retour de uaeek-end, s'aperçut que son laboratoire avait été üsité. Ses
lirnes, ses notes, ses bases, ses métaux et ses mineraux avaient disparu.
Pas d'eftaction ; le faussaire avait tout simplement fait fabriquer un
jeu de cles. Quatre années de tavail envolées. Le lecteur compre,ndra
aisément pourquoi il faut rester prudent.
(10). il est fort surprenant de constater que l'état, prompt à s'occuper de
la üe privee de ses citoyens, laisse toute latitude à ces gredins
d'exercetr leur sinistre besogne. tæ parapluie légal de la liberté
religieuse est bien pratique.
(l l). L' homeopathie, avec ses dissolutions, présente un point coûlmun
avec la spagyrie.
(12). L'auteur a rencontré, en Italie, un soi-disant "grand initié de
I'antique science d'Hermès", qui lui proposa, à titre exceptionnel,
évidemment, de lui vendre fort cher d'ailleurs, de I'or de spthèse.
.Ie,mmenais toujours avec moi un petit necessaire d'expertise, à savoir
une fiole d'eau régale et des acides, une balance precise ainsi qu'une
pierre de touche. A la proposition de cet exam€n rudimentaire, ce

"gand Maître" fut soudain fort confarié, re,porta la transaction et ne
vint pas au nouveau rendez-vous qu'il m'avait fixé...
(13). Blaise de Vigenàe ; A Roue,n chez Jacques Caillé.

DEUXIEIIE PÀRTIE.

(l). Les témoins de Jéhovah, secte, nient toujours farouche,ment la
theorie de Darwin, avec des arguments les plus fallacieux. Ces

dânarcheurs, sous des couv€rts de pratiques catholiques, abuse,nt et
conditionnent les âmes simples, pour des desseins qui n'ont plus rien
de catholique.
(2). Xai eu I'occasion de voir, un soir tard, un reportage de quelques

minutes sur une chaîne de téléüsion nationale, nous montrant deux
I'alchimistes" à I'Oeuwe. Je passerai sur le manque de sérieux des
producteurs, qui donnaient du gay savoir une vision tronquée,
montant deux personnes occupées à la recolte liquide (avec des

méthodes pour le moins contestables), sans parler de notre philosorphie

et surtout laissant suppos€r que l'antimoine qu'ils recoltaie,nt dans les

mines abandonnées d'Auvergne servait l'élaboration philosophale. Il
faut être clair : la régule d'antimoine ne rentre pas dans la re,naissance
philosophale. Ce métal utilise par les archimistes, sert à la composition
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d'alliages, mais n'a aucune valeur du point de vue philosophique. Son
nom, et sa fusibilité à une basse temperature, ont motivé chez les
chymiâtres une utilisation en relation avec le plomb et l'étain. Voilà où
màe une lecture superficielle dæ liwes hermétiques ; si I'antimoine
est cité dqns les liwes sérieux, c'est une nrse des Maîtres pour
decourager ou entraîner dnns une impasse les étudiants trop pressés.
(3). On peut à juste tite se dernander, dans la description du
laboratoire légendaire evoqué plus haut, si la présence systématique
d'un volatile (corbeau ou hibou), outre leur syn,bolique, n'ont pas pour
raison de servir de sonnette d'alarme lors des operations archimiques et
autres. Les oiseaux sont €n effet tres sensibles à toute dégradation de
I'air.
(4). A tiûe d'exemple, on peut citer les rapprochements entre la üe
terreste et la üe cosmique, établis par le Docteur [-avezzari. Le
nombre de pulsations d'un humain en bonne santé est de soixante
douze par minute. Nombne qui correspond au nombre des annees que
met le soleil pour se deplacer d'un degré à ûavers le ciel. Le nombre de
respirations est de dix huit par minute, chiffre en rapport avec celui de
la mutation de I'axe terrestre sous I'influence de la lune (dix-huit ans).
Mais, beaucoup plus curieux, le nomb,re de respirations par vingt-
quatre heures est de : 18 x 60 x 24: 25920, chifte égal au nombre
d'annees du cycle de precession des équinoxes. L'auteur e,n conclut
donc que les forces qui ont édifié I'univers et le système solaire ont
aussi edifié I'homme, qui est un univers en miniature.
(5). Une theorie plus interessante que les explications religieuses a
retenu mon attention. La fonte des glaces aux pôles, pour des raisons
ignorées, enûaînant une montée des eaux, expliquerait un déluge.
Cette énorme masse servant à I'equilibre de notre sphàe, la terre aurait
derivé de sa rotation axiale actuelle, n'étant plus equilibree. Cela
expliquerait pourquoi nous retrouvons maintenant des mammouths
congelés en Sibérie, alors qu'ils mangeaient fanquillernent (la
présence de fourrage dans leur bouche I'atteste). Commemt expliquer
chez ces animaux paisibles la bnusque congélation, si ce n'est par un
phe,nomène majeur, cataclysmique ? Le souvenir des survivants à cett€
catastrophe aurait perduré chez les populations humaines primitives,
transmis et embelli par la tadition orale. Mais attention : toute théorie
basee sur ces faits légendaires doit être prise avec la plus grande
circonspection.
(6). n s'agit évidemment des manuscrits de la mer Morte. Ces
manuscrits, retrouves dans une grotte €n Jordanie, aussi importants
pour I'histoire que la pierre de Rosette, apportent en particulier une
lumiàe exceptionnelle sur une secte juive, les Esseniens, qui aurait
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influencé le christianisme primitif. Ils comportent des textes dits
intertestamentaires, essentiels à la compréhension de I'histoire des
religions. Quarante-sept années après leur découverte, seul un
cinquième des textes a été publié. La malveillance et I'aversion pour
ces travaux sont le fait du Pr Howard Strugnell, chef des travaux
internationaux de dechiftage et de publication à la }lavard Divinity
School. On sait que les retards pris ne sont pas accidentels, mais qu'ils
sont dus aux conüctions personnelles de cet expert. Cinq specialistes
ont demandé en l99l le départ de Strugnell. On peut espero que d'ici
quelques années, les traductions s,€ront e,nfin à la disposition du public
et eclaireront d'un jour nouveau (peut-être deplaisant pour certains),
cette période reculee de I'histoire.
(7). "Alchimie" Eugène Canseliet. Chez Jean-Jacques Pauvert.
(8). Trois ancie,ns traités d'alchimie. Par Eugène Canseliet. A Paris
chez Jean-Jacques Pauvert . 197 5 .

(9). Chaudron de Gundestrup. Decouvert en 1891 rlans l'île de Jutland,
en plaques démontees. Argent doré. Milieu du l" siecle avant J.-C..
(Musee national, Copenhague).
(10). Les versions diftrent quant au nomb,re des chevaliers. Selon
d'autes auteurs, ils étaient cinquante ou cinquante-deux, chiftes à

mettre en relation avec les argonautes, la queste des chevaliers
ressemblant sous bie,n des aspects à celle de Jason et ses compagnons.
(ll). Dans la terminologie chimique actuelle, le mercure sublimé
correspond au bichlorure de mercure. Ce composant était utilisé les
siecles precéde,nts pour traiter les maladies "galantes", particuliàement
la slphilis.
(12). Ostanès. Mage philosophe d'origine mediqug ancienne contree
d'Asie diüsee en principautes aryennes soumises aux Assyrie,ns. [a
Medie devint un puissant empire au septième siecle avant J.-C., qui fut
ensuite renversé vers 550 et réuni au ro)aume de Perse. Ostanes a
laissé des ecrits où le songe et la divination sont des aidants à la queste
philosophique. Cÿage très usité à cette epoque.
(13). Almohades. Dynastie arabe, qui régna sur le nord de I'Afrique et
I'Andalousie, de 1147 à 1269.
(14). Ce genre de phenomène, miraculeux pour l'époque, est

maintenant démptifié. On sait que les cas d'hlpnose collective ne sont
pas rares, et participent plus d'une autosuggestion que des miracles
antiques. D'autre part, cette apparition provoquee par Albert eut lieu
lors d'un festin, par de fortes chaleurs. On sait qu'Albert n'hésitait pas,

si des intérêts zuperieurs étaient en jeu, à utiliser ces méthodes
inhabituelles. D'autre part, il est possible, sans que I'on puisse

I'affirmer, qu'une drogue ait été glissee dans les victuailles. Ne pas
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oublier aussi les üns lourds et sirupeux, propres à creer des conditions
psychiques de manipulation.
(15). "Die Edelgeborne Jungfer Alchymia" paru en 1730. De Johann
Creiling.
(16). Jeparle du grand Oeuwe par la voie humide. C'est la voie royale
par excellence. La diftremce €ntre la voie humide et la voie seche se

situe au niveau des temperatures. Si la pre'miàe demande des
vaisseaux €,n verre, un feu moyen, et se pratique avec un calendrier
précis, la seconde exige un feu beaucoup plus üolent, et necessite des
vaisseaux €n gres resistant aux hautes temp€ratures. On peut qualifier
la voie humide de voie lente, et la voie seche de voie rapide (des
rapports et té,moipages precis de personnes de qualité érnaillent la
litterature des siecles precedents de rârssites operatoires en quelques
heures). Mais la pierre philosophale ne s'obtient, avec sa triple
quintessence, que par la voie humide. La voie seche, déjà fort
dangereuse au vu des risques inherents à des chauffes üolentes, sous
pression, ne permet que d'arriver à la poudre de transmutation (bien
que ?). Je reste persuadé qu'il existe encore dfautres méthodes pour
arriver à le pierre philosophale. Xai ente,ndu parler d'une élaboration
où la fixation des fumées composait I'arcane majeur de la réussite du
grand Oeuwe. De même, certains petits malins, t€ntent avec l'or pépite
de re,mplacer les mineraux venimeux ; cette expériance de

transformation minérale, qui peut avoir des consequences favorables,
est plutôt une expérience d'archimie. La realisation philosophale est la
creation de la pierre, dens ses trois états potentiels.
(17). "En partant du trichlorure d'or pur, separé de I'acide chlaurorique
et lentement précipité par un sel de zinc uni au carbonate potassique,
dans une certaine "eau de pluye", I'eau de pluie seule, recueillie à une
epoque donnée, on obtient le colloîde rubis, que I'on separe des

cristalloides par dialyse, ce que nous avons maintes fois expérimenté et
toujours avec rm égal succes". Fulcanelli. [æs demeures philosophales.
Page 179.

TBOISIEITE PÀBTIE.

(l). Les religions nordiques ou océaniennes possedent le même mythe
créateur. La légende d'Ymir, identifiable à I'Adam cosmique, tué par
Odin et ses dzux freres, illustre de maniàe concordante le mythe
Saturne-Jupiter. En Océanie, le Dieu Taaroa, à la seule différence des
precédents (il s'auto-détruit), part du même mythe decreation-
recréation.



B[Bt-^trOqBÀPHlfl"

Briant Theophile. Le testam€nt de Merlin.
A Bellanger.

Canseliet Eugene. Alchimie.
J-J Pauvert.

Canseliet Eugàte. Les douze cles de la
philosophie.
De Basile Valentin.
J-J Pauvert.

Canseliet Euge,ne. Trois anciens ûaités d'alchimie.
J-J Pauvert.

Charpentier Louis. Les mysteres de la
cathfirale de Charres.
Laffont.

Cygliani. Hermes dwoilé.
Editions traditionnelles.

Dailliez Laurent. Les ternpliers, ces incotnus.
Perrin.

Formeville. Notice sur une maisondu l6e siecle.
Pigeon. 1834.

Fulcanelli. Le mystàe des cathfirales.
J-J Pauvert.

Fulcanelli. Les demeures philosophales.
J-J Pauvert.

Gobineau de Montluisant. La royale Thernis.
Imprimé à Metz.

Guasco Roger. La Rosee bnûle le sel.

Editions Telfer.
Guasco Roger. Le soleil b,rûle la rosee.

Editons Telfer.
Guillé Etienne. L'Alchimie de la vie.

Editions du rocher.
Philalèthe. Introitus.



Pauwels et Bergier. Iæ matin des magiciens.
Gallimard.

Sendivogius. Cosmopolite ou nouvelle.
lumière chymrque.
Paris 1629.

Stolcius. Viridarium chimicum.
Lucas Jennis.

Valentin Basile. Les douze clefs de la philosophie.
Ediüons de minuit.
Traité de I'Azoth.

Archives et documents de I'auteur.
Articles parus dans << Murmures d'Irem », publication de l'association
I'Oeil du Sphinx.



TAB LE DLS lilJLTTÈIB&g

rnur,tÈnu PÀBTIE.

Préface.

In§oduction.

Les origines.

Le parcours alchimique.

L' initiation herürétique.

Aperçu du symbolisme.

Les chym.ies.

oE,uxTàT,IE, PÀRTIE.

Les Maîtres.

Le livre hermétique.

L'alchimie et les légendes.

Les principaux Maîtres.

Spthèse.

TBOISIàilE PÀ8TItr.

Introduction.

Le vocabulaire chynique.

9

l3

2t

33

37

43

53

67

75

83

123

t67

17t

t74



Le vocabulaire hermétique.

Les expressions hermétiques.

Le bestiaire et la végétation alchimiques.

Le pantheon alchimique.

Les maximes alchimiques.

AUÀT8IÈilE PÀBTIE.

Le grand Oeuwe.

Notes.

Bibliographie.

189

2tt

243

255

273

291

32t

327



cHEzLE MÊME Éprrnun:

ALCHIMIE
ALTUS - Mutus Liber (Planches remises dans leur ordre véd-
table par Patrick Rivière dans sa PÉface).
ANONYIVIE - Sprbolisme Hermétique du Château de Dam-
pierresurBoutonne (Préface de I\[. Hédeliç actuel propriétai-
re).
BARCHUSEN ]ean-Conrad - Traité Symbolique de la Pierre
Philosophale (PrÉface de Patrick Riüère).
D'AMBRE |ean - Arcanes Maieurs et Art Chyur.ique.
D'AMBRE Jean - Discours sur I'Art Chymique - Chap. là22.
DANIER Richard - L'hennétisme alchimique chez AndÉ Bre
ton - Interprétation de la symbolique de trois (Euvres du poète
(Préface de Patrick Rivière).
FRANçOISE - De Maître à disciple.

IOBERT Alphonse' Cours d'Alchimie. Épuisé
KELLY Edward - Les Écrits Alchimiques.
KHAITZINE Richard - Fulcanelli et le Cabaret du Chat Noir.
LAMBSPRINCK - Petit haité de la Piere Ptrilosophale.
MAN C. de - Beaumarchais, espion du Roi (7732-17991.

MARTINET Lucien - Clefs secrètes des faiseurs d'or ou
100.000 ans d'or alchimique
MAZLO Robert - À la recherdre du Tarot perdu.
MURIEN Petri et SAINT-CLAIR Éric - L'Aura Bleue du
Mercure Alchimique (Or Potable, Mercure Alchimique et
Huiles Métalliques).
PARACELSE - Le Liwe de la Rénovation et de la Restauration.
Lputse
PICCOLPASSI Cyprian - Les Troys Libwes de I'Art du Potier.
ROSSELLET François - La Chrysospagyrie (1582 - Secret de
fabrication de I'Or Potable).
SAINT-SETIERS Catherine - Une santé de Pierres (Guide
pratique des Pierres de santé).
URBIGER - Circulatum Minus et Circulatum Maior.
VALENTIN Basile - Le Macrocosme ou Traité des Minéraux.



CONTES
KHAITANE Richard:
'Le Symbolisme Maçonnique et Hemrétique de Peter Pan.
- Le Symbolisme Maçonnique et Herrrétique du Petit Chaperon
Rouge.

MAGIE
BUCKLAND Raymond - Rituels Pratiques de Bougies.
FRAïER ISRAFEL - Créezvotre propre Systàne Magicke.
KIRCHER Daniel - Magie etReligion Étrusques.
tE GRIMOIRE SECRET DE TURIET - (L'un des très rares
textes consacrés aux Esprits Olympiquesl. Épuisé
LE LIVRE DU RASSEMBLEMENT DES FORCES . Ga
Magie Énochienne de la Golden Dawn). Épaisé
TITLJRGIE EUCHARISTIQUE - (Rituels selon le Pontifical
de lÉg[se Gnostique Apostolique - Tome I).

PROPHÉTIES
BOULANGER Louis - Les clefs astrologiques des centuries de
Nostradamus.
COOKE Maurice - Hilarion - Le temps des tribulations (extrait
de"The Nature of Realitÿ'traduction et préface d'Olivier Flipo).
PHALJRE |ean - Les Portes du 3e Millénaire. Les astres, les
prophéües et la fin de I'histoire.
TARADE Guy & SCHREYER Alexandra
- Le Dernier Testament de Nostradamus.
- 28 |uillet 7999 - "Du ciel oiendra le Grand Roy d'Eflrayeuf' -
Ngstradamus.

RANDOLPH Pascal Beverly
- Le Grand Procès de I'Amour Libre.
- Seership !Le MiroirMagnêtique.
- The Unveiling ou ce que je pense du Spiritualisne.

RENCONTRES EXTRATERRESTRES
COMMANDANT X - Uultime Complot
DEMARCQ Gérard - Les Paraterrestres, nos Initiateurs; la
Terre origine des extraterrestres.



DIBITONTO Giorgio - Anges enAstronef.
KIRCHER Fabrice & BECKER Dominique - Enquêtesurles
Insaisissables - Tome I.
LÉCOSSOIS André - Sites mystérieux et Extraterrestres.
PANTEL ]ean-Claude : Les Visiteurs de I'Espace-Temps (Uze
HistoireVéanel.
- Llnitiation (phénomènes physiques).
- Le Message (réactualisation d'une Initiation Ancienne basée
sur la philosophie et la physique).
- L'expression (mise en pratique) - mars 7999.
- Cassette Contacts Espace-Temps no 4 "Ciné Horizon" et no 9
"Les Portes du Futurrr de limmy GUIEU résumant cette ékange
aventure de lean-Claude PANTEL
SIDERfean
- Le dossier 1954 et I'imposture rationaliste.
'O\ IIS : Le Secret des Aliens.
TUELLA - Proiet Évacuation.
ZABIA - Messages de lAutre Dimension.

ROMANS ÉSOrÉnlQUES
LIGERON lean-Michel - La malédiction de la Dame Blanche
(histoire fantastique tirée d'une enquête liée aux phénomènes
de hantise ou poltergeist).
MARTEIL Jean-Louis - Soleil Noir 0égende indienne sur le
retour des loups).
VATCQ Philippe : Chroniques médiévales d'une ville
magique - Monheuil-sur-Mer :

- Le ménestrel de Marie (XIIe siècle - rapport du ménestrel Ger-
bert de Montreuil-sur-Mer avec les Templiers).
- La troublante et très étrange aventure de Maître Pasquier
Alard (XVIe siède - Notaire royal à Monheuil sur la Mer).
- Les mystères de la Tour de I'Aurore (XVIIe siède - exkapola-
tion des découvertes faites dans I'une des Tours d'enceinte de
Montreuil-surMer - pamtion Mai 1999.
- Les Enfants de la Veuve (XIXe siècle - Loge Maçonnique
Occulte à Montreuil-surMer (à paraîhe).
- Les Compagnons de la Grenouillère (XXe siècle - Enquête
étrange sur la disparition d'enfants durant la dernière guerre (à
paraître).



SOCIÉTÉS SECRÈTES
HUTIN Serge - Gouvernants Invisibles et Sociétés Secrètes
(1ère édition'trai Lu", 79711.

SPIRITUALITÉ
AMO - Le reportage de première main d'un Initié de I'un des
sites désignés de la Grande Fraternité Blanche, sur le Toit du
Monde.
FRÈRE PHILIP (George HLJNT WILLIAMSON - Le secret
desAndes. Épuisé

TRADITION
BRESTE Valentin
- Thesaums Magiæ - Tome I.
- Thsaurus Magiæ - Tome II.
-'fhesaurus M.gr* - Tome IfI.
CASTILLE Daniel - Le Diable Mérovingien.
DOCQLJIR Josseline
- Le Phénix d'Or ou I'Homme Dieu.
- Un Initié nommé]ésus.
- Saint Ger:nain Ilmmortel.
KIRCHER Fabrice & BECKER Dominique - LrEau et ses

Mystères - Tome I- L'Atlantide.
LIERRE Yves - Rennes-le-Château - Le vrai trésor (1ère édition
"de Neustridt,1986, largement augmentée - Préface et Postface
de Patrick Rivière).
VALCQ Philippe - L'Énigme dela Ville Secrète des Teurpliers
- Montreuil-sur-Mer.

YOGA
EURIEULT Yves - Le Talion - Itinéraires Bouddhistes (ren-

contre d'un Voyageur et du Bouddhisnre - un f oyau en la matièrc\.
LIROY Lucien - Le Secret des Mondes Parallèles (Méthode
pour parvenir à l'Éveil...).
MASUTANI (Maître Fumio) - OSORIO (Paulette et
Georges) - Le Bouddhisme est-il Père du Christianisme ?

PELISSIER ]ean - Secrets de centenaires - Principes de méde
cine traditionnelle chinoise pour une longue et heureuse vie



(Académie Internationale de Lutèce - Médaille d'or du XXVIe Grand
Concours International 1995).

PHRA AIAHN YANTRA AMARO - Regard vers llntérieur.
(Bouddhisme Thai'landais - Traduction Yves EURIELILT).
VARAGNATIean
- Les Hauts Pouvoirs Psychiques (1ère éditionrDangles",1946l.
Lputse
- Les Hauts Pouvoirs Spirituels par la Pratique du YOGACARA
(Lère édition'T)angles", 796É.1. Non puu

ET DE NOMBREUX O(IVRAGES
EN PRÉPARATION




