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P l a n i f i c a t i o n  e t  d é s h y d r a t a t i o n  
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Demandez à C A L C O  votre
SULFADIAZINE

La  Reine des Sulfamides

CALCO est le plus im portant producteur m ondial de SULFADIAZINE, la Sulfam ide 
de choix universellem ent connue pour le traitem ent d’un grand nombre d’affections.
U ne inspection rigoureuse, dans les usines géantes de CALCO, depuis les laboratoires 
jusqu’à la dernière phase de la production, vous garantit, avec une uniform ité absolue, 
une qualité parfaite et une source assurée d ’approvisionnem ents pour vos besoins 
présents et à venir, i
C’est pourquoi la sagesse vous com m ande de faire appel à CALCO lors de tous vos 
achats pour la préparation de comprimés de cette sulfam ide réputée.

CALCO 

vend cette 
célèbre 
gamme 
de
produits
pharmaceutiques4

SULFADIAZINE U. S. P.
(e t  se l so d iq ue )
... la sulfamide de choix 
Sulfaguanidine U. S. P. 
Sulfamérazine U. S. P. 
Sulfamérazine sodique 
Sulfadimcthylpyrimidine 
Sulfanilamide U. S. P.
(e n  p o u d re , cr is ta u x , m ic ro n isé e )
Acide amino-acétique N. F. 
Pantothenate de calcium
(D e x tro )
Chlorure de choline
Citrate de choline idihydrogéné
Cinchophène N. F.
(e t  se l so d iq ue )

Néocinchophcne U .S .P .
Acide mandcliquc N. F .
(e t  se l c a lc iq u e )

Menadione U. S. P.
Bleu de méthylène U .S .P .
(e n  p o u d re  ou  c r is ta u x )

Acide nicotinique U. S. P. 
Nicotinamide U. S. P.
Thiouracil 
Phénothiazine N.F.
(p o u r  usages v é té r in a ire s )J

Colorants garantis pour usages 
pharmaceutiques et cosmétiques.
Chlorhydrate de nicotinamide.

S a u f  b re v e ts  p r is  p a r  d ’a u tre s  f irm e s .

Pour renseignements complets et notices documentaires 

écrivez ou câblez à... P H A R M A C E U T I C A L  E XPORT  D E P A R T M E N T

CA LCO  C H E M IC A L  DIVISION A m e r i c a n  C ija n a m id c o m p a n y

30,^Rockefeller P laza New -York-C ity , U . S . A .



KAYSERSBERG  (Haut-Rhin) -Té í : C O L M A R  34-61

u n e  s ó u í c e  

d  'e a u  L

FONTAINE RÉFRIGÉRANTE

85-87, RUE N.-D. D ES  C H AM PS, PAR IS  (6 '). TÉL. O D É O N  11-23 +

d i r e c t e m e n t  
s u r  V a r r i v é e  d ’ e a u

U S I N E S

C A N T IN E S
B U R E A U X

H O P ITAUX
H O T E L S

N A V I R E S

B O R A X
ACIDE BORIQUE  

P U R SL E S  P L U S

bORFÜANo

B O R A X  F R A N Ç A I S
64, Rue des M athurins • PAR IS
Téléph. A N JO U  : 23-14 - Télég. FRANBOR 123

F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E

CIGOGNE p ro du ctio n  d e  la

OARTONNERIE de KâYSERSBE
p o s s è d e  a u  p l u s  h a u t  d e g r é  l a  q u a l i  
p r i m o r d i a l e  d e  l a

C A I S S E  C A R T O N

L u  ( R i g i d i t é !

Cela tient :
• A ux  matières premières 
sélectionnées e m p l o y é e s  
. A u x  soins extrêmes d'une 
fabrication contrôlée dans 
une usine moderne qui 
p r o d u i t  a n n u e l l e m e n t

20 .000  tonne s  de carton 
•

Légère, peu encombrante, 
facile à remplir et à fermer, 
la CA ISSE  C IG O G N E  vous 
permettra de réaliser de 
substantielles é c o n o m i e s  
sur vos frais d’emballage

Demandez la visite cf 
notre agent régional
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ARBRES DE POMPES 
CLAPETS. RESSORTS 
RO B IN  E T T E R I E  !

A G E  N T S  DE C O R  8 0  S I  O N
Y '  IL SE LAISSE USINER FACILEMENT 
r  ET SE SO U D E  P A R F A I T E M E N T

* * *  L IVRABLE  RAP IDEM ENT EN J 
BARRES, TOLES, FILS, TUBES, etc.. M
T H É F I L E R I E S  E T  L A M I N O I R S  J B |

jG I L B Y  W I R E  S .  A>. J S
( f a b r ic a n t s  d u  f a m e u x  f il  d e r é s is t a n c e  é l e c t r iq u e  "T O P H E T " ) B Ê j f f l A  

29, Quai de la Marne R U EIL-M A LM A ISO N  (S-&-0) MALmaison 03-90 È B t A S

*  M O N EL _est une marque déposée.
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.F  S O C IA L PARIS-'

S.E.R.D.I.

SOCIÉTÉ p o u r  l'ÉTODE e t l a  RÉALISATION d a n s  l ’INDUSTRIE
21, rue La Pérouse, PARIS (16e)

Tél.: COPernic 41-32

IN STALLAT IO N S GÉNÉRALES D’USINES
C O N S T R U C T I O N  DE M A T É R I E L  _______
POUR  L ’ I N D U S T R I E  C H I M I Q U E

sDALJ-E'S ^ T 'R A V 'É S ^ '  ^  > j  

X  \  X>E X E V Ê 'R f M E -N J .

X  X  X  X  \  X

. m m  j j H E  ^
P  x  x  \

^ N A T T ^ Q U A B - ^ E S  A U ^

L .N U 5 A  B tT 'E  S (Résistance à I

> -  \  :A N T ID É R A P A N T S  de par leu r> rtctu re

\  \
P A R  F A  I T  e N t N ^ O

D E ^ t M E S  R I^ J R E U S E ^ W T

L A  B A K E L IT E
SO C IÉTÉ A N O N Y M E  CAPITAL 30.400 .000  FR AN C S 

Fondée en 1922

25, Quai Voltaire - BEZONS (S.-&-0.)
<5«5arn>

POMPES DOSEUSES

D’EXPÉRIENCE
•  M o u la g e  :

Poudres à mouler pour tous objets 
moulés à usages techniques ou divers.

•  Iso la t io n  é lectr ique  :
Vernis d’imprégnation.

•  Im p r é g n a t io n  et c o l la g e  :
Vernis et ciments pour papiers, toiles, 
bois, etc... Culots de lampes, pin
ceaux, etc...

•  E m a i l la g e  et p rotection  d e s  m é t a u x  :
Vernis spéciaux.

•  Fabricat ion  d e s  m e u le s  a b r a s iv e s  :
Compounds et résines liquides pour la 
fabrication des meules.

Avec son ancienneté et sa spécialisation, 
la puissance de production de La Bakélite 
et le sévère contrôle scientifique de ses 
Laboratoires confèrent à toutes ses fa
brications une qualité sans égale.

PO M PES R IG O U REU SEM EN T VO LU M ÉTR IQ U ES  
D ÉB IT  V A R IA B L E  R É G L A B L E  EN M ARCH E  
POUR A C ID E S , A L C A L IS , H U ILE S , S O L V A N T S , 

etc...
A p p lic a t io n s  :

Tra item en t des eaux 
Industrie  du pétrole  

Industrie chim ique
Fab rica tio n s continues 

Industrie  de l’alimentation  
P ro du its pharm aceutiques  

M élanges - Rem plissage  
Équipem ent d’usines pilotes 

etc...
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D IS T R IB U T E U R  E U R O P E E N

U N I O N  C A R B ID E  E U R O P A ,  S. A.
6, Rue de la Corraterie  

Genève, Suisse
T é lé g r a m m e s :  U N IC A R B

Les produits chimiques azotés constituent un groupe important 
d’agents de transformation pour beaucoup d’industries. Ils offrent le moyen 
de réaliser par synthèse des produits nouveaux ou am éliorés... et repré
sentent pour vous, par voie de conséquence, des possibilités intéressantes 
de profit. A titre d’exemple, les composés chimiques azotés peuvent être 
employés dans la production des anti-corrosifs, produits à polir, cosmé
tiques, insecticides, peintures à l’eau, colorants et huiles de coupe. Ils ont 
encore bien d’autres emplois : dans la fabrication de produits photogra- 

et l’industrie du caoutchouc où ils entrent dans la composition 
des produits finis. Ils agissent également comme 
agents de flottation; produits désémulsionnants ; 
adoucisseurs d’eau pour l’industrie textile et 
autres.

Les composés énumérés ci-dessus 
figurent sur la liste des 40 composés azotés 
fabriqués industriellement par la CARBIDE & 
CARBON CHEMICALS Division et sont uti
lisés par les industries les plus diverses.

Une brochure “  Propriétés Physiques des 
Produits Chimiques Organiques de Synthèse ”  a été 
éditée en français ; elle vous sera adressée sur simple 
dem ande.,
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F A C T E U R S
DE S U P É R I O R I T É
L E S  R E C H E R C H E S  de plus de 20 Ingénieurs el d un f- 
grond nombre de Techniciens, rompus à l'étude des problèmes fe> 
électriques et mécaniques, pour adopter les données du progrès g  
à celles de l'expérience, et concevoir des modèles qui répondent §1 
ou service exigé, les fabrications de moteurs de série sont étu- |ï ; 
diécs par les mêmes méthodes que celles des moteurs spéciaux, [g

U N E  S É L E C T IO N  rigoureuse de toutes les matières S  
premières utilisées , un outillage considérable de haute «  
précision el à grand rendement qui ossure une production q  
suivie de tous les types, à un prix de revient oboissé. g

L E S  E S S A I S  subis par choque moteur ovant so mise en vente. 
Essai de l'isolement au claquage à une tension-égale ô 2U+1.000. 
- Essai de puissance ou frein pour le contrôle des différents cou
ples : couple de démorroge, couple normal, couple maximum. - 
Essoi déchauffemenl,parcomporaison de la résistivité desconduc
teurs, à froid et après un travail prolongé en charge. - Essoi de 
rendement au wattmètre. Toutes les caractéristiques ainsi détermi
nées figurent sur la fiche îndiv. de chaque moteur sorti de l'usine.

U N E  G A M M E  très complète de fabrication en types "nor- |g  
maux" et en types "spéciaux" qui permet de répondre à toutes 
les exigences industrielles. - Variation de vitesse. - Réduction de ||| 
vitesse Modification de fréquence. - Régulation de fréquence
el de tension; etc... - Tous les problèmes électro-mèconiques. 

/ . ‘ .. . . - .' ' • • ' .

Catalogue et Documentation à

GHEMIE-INGENIEUR TEGHNIK
R evu e  m ensuelle  co n sac ré e  au d é ve lo p p e m e n t 
te ch n iq u e  e t é con o m iq u e  de l'in d u str ie  

a lle m an d e  e t m o n d ia le

#

A P P A R E I L S ,  P R O C É D É S  

& M A T É R IA U X  N O U V E A U X  

T E C H N IQ U E  C H IM IQ U E  A  L 'U S IN E  

ET A U  L A B O R A T O I R E  

A P P A R E IL S  DE M E S U R E S  ET DE C O N T R O L E  

C O U R S  D E S  P R O D U I T S  

C H IM IQ U E S e n  A L L E M A G N E

S p é c i m e n  sur  d e m a n d e

VERLAG CHEMIE G.m.b.H.
Weinheim B e rg s tra sse

(A L L E M A G N E )

A P P A R E I L S  de 
F I L T R A T I O N

Filtre continu “ O L IV E R "  à tambour 
filtre continu “ .O L IV E R ” à disques 
Filtre continu “  DORRCO ”  à tambour 
Filtre à pression “  SW EETLA N D  ”

Filtre à pression “  K E L L Y  ”

O LIVER  à disques.

La grande variété de types de filtres que nous tenons à votre 
disposition, et notre large expérience dans ce domaino nous 
placent au premier rang pour vous guider de façon sûre et 

exacte dons le choix de votre installation de filtration.

S O C I É T É  D O R R - O L I V E R
I N G É N I E U R S - C O N S E I L S  

30, Bd Malesherbes - PAR IS-8- - A N J .  90-70



L'achat d'une chaudière BOUËLLAT 
vous sera INTÉGRALEMENT REM
B O U R S É  p a r  l 'é c o n o m ie  de  
combustible qu'elle assure :

• En I an comparativement à  
une Field

• En 2 ans comparativement à 
une Horizontale à tubes de fumée  
ou à une Multitubulaire à foyer  
maçonné. Sans compter la réduc
tion massive des frais d'entretien.

Insta llez  vous aussi
LA CHAUDIÈRE BOUËLLAT
à échange thermique par 

rayonnement
Sa technique protégée par des brevets 
lui assure une avance de quinze ans 
sur la construction courante.

Son succès s ’affirme chaque jour sur les 

chaudières à échange par convection, 
de conception surannée,dans toutes les 
applications de vapeur ou d’eau sur
chauffée.

Votre INTÉRÊT PÉCUNIAIRE ex ige  
le remplacement de votre gé n é ra 
teur, m êm e neuf, par une chau
dière BOUËLLAT qui vous garantit  
en plus :

• Une mise en pression à froid en 
20  minutes

• L'adaptation instantanée de la 
vaporisation aux  besoins brus
ques et importants de vapeur

• Une contenance de ballon cal
culée pour votre industrie.

ee>

CHAUDIERES BOUËLLAT
6 &  8, Rue Belfot _  Paris ( X IX e) —  B O T zaris  55 -52  & 5 0 -2 7
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C A R B O X Y M E

E P A I S S I S S A N T  - G E L IF IA N T  
A G E N T  D E  S U S P E N S I O N  
S T A B IL IS A T E U R  D 'E M U L S IO N  

ETC...

C ju / i& t é c û n S t a h îè e T  ïz g  

e t H f t l o i  j a c i l ê ,  ¿ C V H V h t iq u ê

v v ' u m y g

Produit technique
LilLl

Produit pur

j SPÉCIALES / 
pour fous problèmes particuliers

V IS C O S IT É S  

B A S S E  - M O Y E N N E  - H A U T E  

I E C H A N T IL L O N S  ET R E N S E IG N E M E N T S  T E C H N IQ U E S

C h i m i s t e s ^

Vos plans, formules, 
documents, brevets, 

etc... a vec  le

M I C R O F I L M
S O R E T E X

Le plus moderpe des 
mi c r o f i l ms ,  d'un prix 
accessible à toutes les 
activités. Multiples utili
sations.

, 7 C £  C J . G R A T U r

A L S A P
177,RUE DE COURCELLES-PARIS I7*_TEL.GAL.61-84 c 6I-B9

FONTES ÉMAILLÉES POUR
L E S  I N D U S T R I E S  C H I M I Q U E S

APPAREILS en FONTE ÉMAILLÉE
A V E C  O U  S A N S  D O U B L E - F O N D  V A P E U R
A V E C  O U  S A N S  C O U V E R C L E  D O M E

AVEC  O U  SA N S  AGITATEUR
ET TUBULURE DE V IDAN G E  

•

TOUTES FORMES-TOUTES CAPACITÉS 
DE 10 A 5.000 LITRES

A U T O C L A V E S
A C H E M I S E  A M O V IB L E  

É M A I L L É E  
•

APPAREILS 
de LABORATOIRE

APPAREILS 
-  -  en FONTE SPÉCIALE

ETABLISSEMENTS « w

D A M T O - R O G E A T t C
35, R u e  d e s  CU L ATT E S  • L Y O N  • Tél. : Parmentier 25-21



•  Pu issance ef robustesse.
•  Pu issance d e  l’o rgan isa t io n  A . O .  

mise au  service de  ses clients.
•  Pu issance des  m o yen s  de  p ro 

duction des  A . O .

DE LA C O M P A G N IE  G É N É R A L E  D 'ÉLEC T R IC IT É

S . A . A U  C A P I T A L  DE 3 M I L L I A R D S  DE F R A N C S  
Rue d 'Am bert -  ORLÉANS -  Tél. Orléans 3 1 -8 1

AG EN CES DE VENTE : TOUTES LES SU C C U R SA LE S  DE LA  CO M PAG N IE GÉNÉRALE D 'ËLECTR IC 'TÉ

P U I S S A N C E
d a n s  t o u s  l e s  
d o m a i n e s



R a f f i n e r i e  M é r i d i o n a l e  d e  C é r é s i n e s
245 à 249, Rue de  Stalingrad • B o b i g n y  (Seine) 

Téléphones . Nord 04-21 • Flandre 04-44

M h Z S s  r ' \  ¿M a  ^

IM PORTATION-FABR ICAT ION  

DISTRIBUTIONn 11

B R U T E S RAFFINEES

t C H A N T I U Ô N S  e t  R E N S E I G N E M E N T S

SEM I-M ICRO DETERMINATION  
A U TO M A TIQ U E

D U  C A R B O N E  E T  D E  L ’H Y D R O G È N E  
d a n s  l e s  c o m p o s é s  o r g a n iq u e s

Appareil A . ÉT IENNE & J. H E R R M A N N
 £_________

Ateliers J .  HERRMANN-MOR1TZ Ingénieur-Constructeur
- 40, rue Pascal, P A R IS  ( I 3e) - Téléphone : G O Be lin s 72-37 -
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Dopp Kettles Electro-vapor Kettles

Chauffe indirecte par 
m éd ium  chauffant " GILOTHERM ”

Cuves et mélangeurs à double enve
loppe et double agitation avec raclage 

des parois.
Autoclaves basse pression à double 
enveloppe où le GILOTHERM est vapo

risé par résistances électriques.

Sécheurs à double tam bour rotatif 
BUFLOVAK Turbo-sécheurs et refroidlsseurs 

verticaux licen ce  BUTTNERBouillant à 260° C sous 750 mm. Hg. le 
GILOTHERM remplace la vapeur d'eau à 
hautes températures (220° - 360° C) avec 
des pressions inférieures à 10 kgs/cm2.

Sécheurs pneum atiques 
licen ce  BUTTNER

Le produit fluide est séché, en pellicule, 
sur les tambours tournants chauffés 

intérieurement à la vapeur.
Le produit parcourt l'appareil de haut 
en bas,'par rotations etpetiteschutes suc
cessives, au contact d'air ou de gaz chauds 
"  circulés "  par des turbo-soufflantes.

C O M P A G N I E  F R A N Ç A I S E  B L A W - K N O X

44, rue  F r a n ç o i s - l or - P A R I S - 8 0

Le produit divisé est transporté et séché 
dans un courant d'air ou de gaz chauds.

y EDITA - m is



AGENTS DE 
FABRICANTS 
ETRANGERS

SOCIÉTÉ BELGE DE L'AZOTE

16, QUAI C H U R C m U ,U ÉG E  { M / i f,4

eÀr. 7rn au capital de
i 600.000.000 de Francs

Étab lissem ents G. D EV IN EA U
26, rue Lafayette —  P A R IS -9 0
- - - Tél. : TA Itbout 70-40 à 42 - - -

IMPORTATION 
DE PRODUITS 
C H I M I Q U E S

C 1E G O H I N - P O U L E N C  
78, Rue de P rony - P A R IS  (1 7 e)

TÉL. C A R . 11-08

La G . I. P.
Rue Scheurer-Kestner-ST-ÉTIENNE (Loire)

TÉL. 62-16

Le p l u s  p u i s s a nt d e s  
déshydratants régénérables

♦ s é c h a g e  d es produits chimiques,
opothérapiques et photographiques 

à basse température

♦ S É C H A G E  des p lan tes  pour 
l'herboristerie

♦ DÉSHYDRATATION des gaz
industriels, air, azote, hydrogène, 
gaz sulfureux, acide carbonique 

gaz chlorydrique

♦ c o n d i t i o n n e m e n t  d e l'air
des ateliers.

♦ F A B R IC A T IO N  des produits 
hygroscopiques et effervescents

♦ r é c u p é r a t i o n  de gaz et de
solvants, gaz ammoniac, alcools, 

éthers, cétones, etc...
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SOCIETE

DISTILLATEUR D’EAU

L’ EAU DISTILLEE CHIMIQUEMENT
PURE ET APYROGÈNE

A TRES BAS PRIX
Le distillateur CERINI, à thermo-compression, 
donne de l'eau chimiquement pure et apyro- 
gène à très bas prix , en marche continue, 
sans surveillance et sans consommer d 'eau 
de réfrigération.

D’EXPLOITATION DES PROCÉDÉS 
L. CERIN I

4 & 6 , RUE MONTCALM, PAR IS 1 8 e -MONtma.tre 9 8 - 4 2

S O L V A Y & C
69, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT . PARIS (8° )  

Tél. : ÉLYsées 66-32

Carbonate de soude (léger, dense) • Cristaux de soude • Bicarbonate de 
soude • Soude caustique (coulée, écailles) - Lessives caustiques - Nétosas * 

Chlorure de calcium (coulé, paillettes) - Chaux chimique spéciale.

Chlore liquide - Hypochlorite de soude - Acide chlorhydrique (technique, 
chimiquement pur) - Trichloréthylène -, Perchloréthylène - Chloronaphtalènes 
(Tavocires) - Hexachlorcyclohexane (HCH), Isogam (isomère V  de l'HCH) - 
2.4 Dichlorophénoxyacétate de soude (2-4 D) - 4 chloro 2 méthylphéno- 

xyacétate de soude - Fleur de chaux pour sulfatage.
B U R E A U X  :

BORDEAUX, I 3 3 ,  bd Président Wilson NANCY, 46,  quai Choiseul
LILLE, 23 ,  place Sébasfopol STRASBOURG, 49,  bd Clemenceau
LYON, 99,  rue Pierre Corneille TOULOUSE, 20, place du Capitole
MARSEILLE, 40 ,  quai de Rive-Neuve ALGER, 31,  bd Bugeaud

Chimie et Industrie 2
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SPECTRO-GONIOMÈTRE
Appareil d 'analyse cristallogra- 

phique bénéficiant des tout der
niers progrès de la physique 
atomique.

Pour les Recherches 
L ’appareil

A ppare i l
Spectro -Gon iom ètre- e n re g is tre m e n t g ra p h iq u e

- d é tec tio n  p a r  co m p teu r d e  
G e ig e r- M u lle r

- a m p lif ic a t io n  p ro p o rtio n n e lle
- fo nc tionn em en t au to m a tiq u e
- p réc is ion  in c o m p a ra ra b le

Pour le Contrôle Industriel : 
 L ’appareil --------

co n cep tio n  c la ss iq u e  
m é th o d e  p h o to g ra p h iq u e  
a v e c c h a m b re s  un ive rse lles  
pu issan ce , ra p id ité , in ter 
ch o n g e a b il ité

PHILIPS-METALIX
4 7 ,  Quai des Grands-Augustins, PA RIS-V I

C .  L E  G A L L
13 - 13 bis et 15, R u e  M arceau  
M O N T R E U IL  (S e in e ) - A V R . 36.80

M É L A N G E U R S - M A L A X E U R S
G E N R E  W E R N E R  

C U V E  D E  1 80  A  2 . 0 0 0  L I T R E S

M A C H IN E S  A  C O M P R IM E R

E s s a i  du L a b o r a t o i r e  c e n t r a l  
des S e rv ic e s  ch im iques de l ’État, 

LE B O U C H E T  
Elimine l'azur de méthylène . . 98,5 „/» 

» les poussières de sable 99,5 0/°

M É L A N G E U R S  
A  P O U D R E S

C O N C E SS IO N N A IR E

II. B INOCHE & c
V 3 0  R U E  A M E L O T  /

\  P A R I S  X I  e /
\  Ü O Q  83.40

L Y O N  - 37 R U E  J. R É C A M IE R  - L A LA N D E  60.81

MACHINES S P ÉC IA LES

L A  B O R A T O I  R E D ' E S S A I  
A  LA DI SPOS IT IO N  DES CL IENTS

Stand Béton nos 2 0 - 2 1 - 2 2
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v Locaux  rat ionne l lem ent  construits  
M a ch in es  ra t ionne l lem ent  choisies

r.. un appareil 
d'importation américaine

!  m a iS

é q u ip e z  a u s s i  r a t i o n n e l l e m e n t  
la  d i r e c t io n  et l’a d m in i s t r a t i o n .

Les Fichiers KARDEKM IX M A S T E R

E M U L S IO N N E U R
B A T T E U R -

M É L A N G E U R

à  v is ib ilité  to ta le  et à  in d e x  auto- 
„ m a t iq u es  p e rm e tten t le  co n trô le  
^  i n s t a n t a n é  et c o n s t a n t
--•••• •* des stocks, d es  a ch a ts , d es

ven tes , d e  l'in v e n ta ire , d es  
co m p tes  c lien ts, e tc . .

"X  < Ce sont les mach ines
5 outils de la direction.Pour fouies 

vos préparations 
chimiques

12 rue Edouard VII • PARIS (9 )  TÉL O PÉRA  27-30 d 36 
Succursales dans toute la France

W //////M M M
w m m rn u
m m ,

H  SOCIETE ANONYME DE MATIÈRES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES ''¡¡jggl

C A P I T A L  : 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  D E  F R A N C S  

S I È G E  S O C I A L  : 9, A V E N U E  G E O R G E  V  -  P A R I S  ( V I I I * )  
D IR E C T IO N  C O M M E R C IA L E  : 8, A V E N U E  M A R C E A U  -  P A R IS  (V l i l* )
TÉLÉPHONE : BALZAC 28-50 A  28-57 -  ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE = FRANCO LO R-PAR IS

M A T IE R E S  C O L O R A N T E S
P O U R  T O U S  E M P L O I S  ET T O U T E S  I N D U S T R I E S

P R O D U I T S  A U X I L I A I R E S
POUR LA TEINTURE, L'IMPRESSlON, LE BLANCHIMENT, LES APPRETS

BUSINESS EQUIPMENT MACHINES It SYSTEMS

DISTRIBUE EN FRANCE ET UNION FRANÇAISE
PAR s . A . R .  I . E :
30 AV* PIERRE Ier DE SE R B IE  PARIS 8* BAL32 16

FRA N COLOR

►  AGENCES ET DÉPÔTS DANS LES PRINCIPAUX C ENTRES ylBOÛ&TRI ELS ^
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PRODUITS 
RÉFRACTAIRES

& i  s i â c p - a & c m ia e u x

Carborundum-Sillimanife 
Corindon - Magnésie 
Produits de Diatomite 

•

Creusets de Fonderies

¥  E n v o i  g r a c ie u x  d e  la  N o t i c e -  C a t a lo g u e  
su r  s im p le  d e m a n d e  au x

É T A B L I S S E M E N T S

R e n é  AMAND & C  E
S. A. CAPITAL 10.000.000 OE FRS

9, Bd des ITALIENS - PARIS 2* -  RIC. 5 8 - 5 2
Dépôt ; 17. RUE DAVID - LYON ■ Tél. MON. 56-55 

•

U sine s à M ontendre  (Charente-M aritim e)
P r i v a s  ( A r d è c h e )  et M a s n u y - S t - P i e r r e  ( B e l g i q u e ) .

É T A B L I S S E M E N T S

M E T T E T A L
SO C IÉT É  A  RESPO N SA B IL IT É  L IM ITÉE  - C A P IT A L : 27.000.000 DE FRS

17 & 19, Rue Beautreillis

P A R I S  ( I V e)
  T É L .: +  A R C  83-82-- -----

T O U R N A G E -D ÉC O LLET A G E
EN  T O U S  M É T A U X

M A TR IÇA G E A CHAUD
D ES M É T A U X  ET A L L IA G E S  N O N  FE R R E U X

R O B IN E T S
DE B O U T E IL LE S  P O U R  G A Z  C O M P R IM É S  ET L IQ U É F IÉ S  

A N H Y D R ID E  S U L F U R E U X  - C H L O R E  L IQ U ID E  
C H L O R U R E  DE M É T H Y L  - A M M O N IA C  

A Z O T E  - G A Z  C A R B O N IQ U E

R O B IN E T T E R IE
N O R M A L IS É E  P O U R  L 'IN D U S T R IE  F R IG O R IF IQ U E



toute ccvtcàw n
udute

M.CKíwo»a- Ay. OM.Pl PuUuf, 100 M  PitMmi. PARIS.

conduiter  nûdâ&cYiced- . ñ u
v en voud. leconuroaruM uit de cette tevue.

¿ > e d a . 16 lu e  (Z lau ye a u  -jLaacV iÁ e, (P<oúá-
! cÁtpjou 3<3.J(7. d  /£ .5 3 .

T U T R IZ  F L U S  R A P ID E M E N T  

E T  M IE U X  ;
Tí

E N  U T I L I S A N T  L A

Feu

DIQÏROSE
Plaques filtrantes et mousses filtrantes 

P o u d r e s  f i l t r a n t e s

“ DlflTROSE-flMIflNTE"
©

La Diatrose accro ît considérablement le 
rendement des filtrations.

AUTRES PRO DUITS 
Iles de cellulose absorbante pour imprégnation, 

o u s s e  d ' a l f a  p o u r  c h a r g e s  f i b r e u s e s .

M A T É R I E L S
P O U R

INDUSTRIES CHIMIQUES

e,E DE FIVES LILLE
7, rue de Montalivet, P A R IS -8 ^

Téléphone : A N Jo u  22-01
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P O U R

L A  S E C U R I T E  
L A  R A P I D I T É  
L ' E X A C T I T U D E
d e  v o s  f a b r i c a t i o n s  
ET D E  V O S  C O N T R O L

V O U S  P R O P O S E

S P E C T R O P H O T O M È T R E  
É L E C T R O M È T R E  de PH 
C O L O R I M È T R E

de COLEMAN
INSTRUMENTS, INC.

TOUTE LA G A M M E 
DES APPARE ILS DE RAY O N S X 
5 A 50 Kw - 150 Kw - 260 Kw DE LA

PICKER X RAY
C O R P O R A T I O N

R EN SE IG N EM EN T S ET C A T A LO G U ES SUR  DEM AN D E
A M ER IC A N  X 'RA Y  TR A D IN G  C° —  51, AVEN U E KLEBER 

PARIS-XVI* -  TÉL.: KLEBER 32-80 A 84

R ÉA C TIFS  ORGANIQUES 
P O U R  L ’ A N A L Y S E

E T

L A  R E C H E R C H E

A C ID E  R U B É A N IQ U E  
a B E N Z O IN O X IM E  

B E N Z O T R IA Z O L  
R H O D IZ O N A T E  DE P O T A S S IU M  

C A C O T H E L IN E  
a et a ' D 1PY R ID IL  

N IT R O N  
O R T H O -P H É N A N T H R O L IN E  

p  D IM É T H Y L A M IN O B E N Z A L D É H Y D E  
X A N T H Y D R O L  

ETC...

M A T IÈ R E S  P R E M IÈ R E S  pour ^ IN D U S T R IE
Catalogue sur demande

LABORATOIRES OU BOIS DE BOULOGNE
33, rue Voltaire, PU T E A U X  

Téléphone L O N  13-60

Pour l'analyse 
digne de 
confiance . . .
Il y a de bonnes raisons pour 
préférer les réactifs ‘ AnalaR ’. 
Une longue expérience 
sf écialisée a permis de trouver 
les meilleurs moyens de les 
fabriquer. Des laboratoires 
ana lytiques spéc ia lem en t 
outillés pour ce travail en 
surveillent la production dans 
toutes ses phases.
Pour les laboratoires chargés 
de travaux Importants et 
sérieux, les produits analyti
ques normaux sont

LES R E A C T IF S  ‘ A N A L A R ’
Ils se conforment tous aux spécifications publiées et

fiortent, sur leurs étiquettes, des indications sur les 
Imites maxima d'impuretés.

T H E  B R I T I S H  D R U G  H 0 U S E S  L T D .
B . D . H .  L A B O R A T O R Y  C H E M I C A L S  G R O U P  

P O O L E  E N G L A N D
Concessionnaires pour la France et les Colonies:

ETS. SCHMITT -JOURDEN  22, rue de ¡a Toure l le  
BO U LO G N ü -S U R -S E IN E  (Seine)  MOL.  52-43

AR/7
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N os Etablisse
ments sont heu
reux de mettre à 
votre disposition, 
a des conditions 
particulièrem ent 
i n t é r e s s a  n tes, 
tous les

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
courants, destinés 6 voire Personnel. 

Articles garantis "  PU R  COTON 
Vente directe du Fabricant.

N ous sommes également spécialistes de 
"L IN G E  DE M A IS O N "

Pour tous renseignem ents, p rix , conditions, adressez-vous 
aux

•Charles. ARMENTIÈRES - Tél. 776

TERRASSES

SHEDS

§ }/7 T rr?-

¡ M A I N - D ’Œ U V R E  :
E x c l u s i v e m e n t  d e s  

,, s péc i a l i s t e s  é p r o u v é s

| M A T É R I A U X
: E x c l u s i v e m e n t  l es

fab rications S A M T O R

S. A. R i. CAP 6. 000 .000
21 R U E  D O U D E A U V IL L E ,  P A R IS  (18')

TÉL. : M ONT. 15-45

VOUTES

Société des Produits Chimiques de Clamecy
S O C I É T É  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  27 5 M I L L I O N S  D E  F R A N C S  

Siège social : 77, rue de Miromesnil -  PA R IS-8e
«../“ r t iL U , BUREAUX ET U S IN ES  A CLAMECY (NIÈVRE)

e

TOUS PRODUITS DE LA CARBONISATION DU BOIS EN VASE CLOS

M É T H Y L È N E S  Types Régie Française 

M É T H Y L È N E S  S P É C IA U X  90“ et 98“ 

A L C O O L  A L L Y L I Q U E  I N D U S T R I E L  

A C É T A T E  D E  M É T H Y L E  —  S O L V A N T  

P R O P IA N O L  —  A C É T A T E  DE P LO M B  
F O R M A L D É H Y D E

A C I D E S  A C É T I Q U E S  : 
T E C H N I Q U E  —  C  R I S  T A  L L I  S A  B L E 

B O N  G O U T  

A C É T O N E  - M É T H Y L É T H Y L C É T G N E  

H U I L E S  D ' A C É T O N E  

G O U D R O N  V É G É T A L  - BRA I

C H A R B O N S  DE B O IS  ÉPURÉS et A G G L O M É R É S  DE C H A R B O N  DE BO IS  

pour L 'IN D U ST R IE , les G A Z O G È N E S  et les U S A G E S  D O M E S T IQ U E S

ÉTA IN

É T A IN  et s e s  D É R I V É S
O X Y D E  D 'É T A IN  - B IC H L O R U R E  D 'É T A IN  - SEL  D ’ÉT A IN  - C H L O R U R E  DE Z IN C
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• Ji, par habitude, vous 
continuez à prendre ce petit chemin sinueux, 
hérissé d’obstacles, vous arriverez trop tard 
en ayant gaspillé votre temps et votre argent. 
Si vous choisissez l ’autostrade - c ’est-à-dire 
une comptabilité moderne C .S .M . - elle vous 
conduira vite, sans risques, et à moindres 
frais vers votre but : la connaissance exacte 
de votre affaire, nécessaire à une saine gestion. 
Pour gagner du temps, pour y voir clair tout 
en dépensant moins, adoptez la C .S .M .
Et d’abord documentez-vous en demandant 
la brochure “ C .S .M . et Comptabilité”
Mieux encore, convoquez-nous sans enga
gement.
Une conversation sur votre problème sera 
plus utile qu’une brochure nécessairement 
générale.

^  Comptabilité 
S im p l i f iée  
M o d e r n e

3 1 ,  R U E  L A F A Y E T T E ,  P A R I S  
TÉL. TRUDAINE 98-71 (6 Lignes groupées)

S U C C U R S A L E S  A l

ALGER - BORDEAUX - BRUXELLES - LILLE - LYON 
MARSEILLE - STRASBOURG - TOULOUSE

P O L Y I S O G Y A N A T E S

CHLQROFORMIATE D’ÉTHYLE 

C A R B O N A T E  D 'ÉTHYLE 

•

S E R V I C E  D E S  P O U D R E S
Direction centrale - Service commercial

I I ,  boulevard M orland - PA R IS -IV e

Téléphone : A R C h iv e s  82-70

C O N T R O L E Z  P A R  L ’A N A L Y S E  S P E C T R A L E
vos matières premières et vos produits en 
utilisant nos

S P E C T R O S C O P E S  d e  p o c h e

avec ou sans échelle des longueurs d 'onde, avec ou 
sans prisme de comparaison.
Ils conviennent à la fois pour l'analyse des spectres 
d'émission (sources lumineuses, flammes, tubes 
luminescents, étincelles, arcs, etc.) et d'absofp- 
Üon (liquides et filtres colorés, etc.).
Une chambre photo 6,5 X  9 adaptab le  permet de 
les transformer en petits spectrographes.

GRANDS SPECTROGRAPHES pour le SPECTRE VISIBLE
Envoi franco de la notice S P  I sur demande adressée à

SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE
76, Boul. de la Vjllette - PARIS (XIXe)
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CONSTRUCTION et INSTALLATION 
d’USINES de PRODUITS CHIMIQUES

S  O U F  R E
à partir de gaz contenant H2S

SULFURE de CARBONE
Grande sécurité de fonctionnement 

Consommation réduite

SULFATE DE SOUDE et de POTASSE  
ACIDE CHLORHYDRIQUE  

Gaz chlorhydrique Pur 
SULFURE de SODIUM

Fours rotatifs

ACIDE 'NITRIQUE • ACIDE SULFURIQUE 
CONCENTRATION D’ACIDE SULFURIQUE 
ACIDE FQRMIQUE . ACIDE OXALIQUE 

ACIDE LACTIQUE 
ACIDE ACÉTIQUE 
à partir du carbure

S U P E R P H O S P H A T E
Chambres continues

BICHROMATE de SOUDE et de POTASSE
Fours rotatifs 

S U L F A T E _ d e  C U I V R E

■CARBONATE DE SO UD E 
CHLORURE D’AMMONIUM 
BICARBONATE DE SOUDE 
pour usages a lim entaires 
CHARBON DE V I NAS S E  
CARBONATE DE POTASSE 
TRA I TEME NT  DES  OS

SÉCHEURS - PULVÉRISATEURS
ZAHN -  RAVO -  RAPID 

CRISTALLISOIRS M ÉCAN IQUES

ZAHN & C°
i .  m, r or. ili-e et>

B E R L IN  W. 15 et HAMELN Weser

Représentant qualifié, Ingénieur-Chimiste 
est recherché pour la France.

- K R E B S « ^ -
38, rue Parmen+ier - N EU ILLY -SU R -SE IN E

T é l é p h o n e  : M A I L L O T  9 3 - 3 0 -t-

•

I NSTALLAT I ON D ’US I NES  £ 
CH I M I E  & ÉLECTROCHI M I E

o

Etudes et construct ions  de

T O U T E S  I N S T A L L A T I O N S  
D ’ É L E C T R O L Y S E S  

ET D’INSTALLATIONS ANNEXES 
•

Electrolyses avec cellules à 
mercure et cellules à diaphragme 
pour la production du chlore 
et des a lca lis  caustiques

C h lo re  liqu ide, a c id e  ch lo r
h y d r i q u e ,  C h l o r u r e  de 
chaux anhydre, Hypochlorite 
de c a l c i u m  h a u t  t i t r e

C h l o r a t e s ,  P e r c h l o r a t e s  
C h l o r i t e  d e  s o d i u m  
P é r o x y d e  d e  c h l o r e

Eau oxygénée, Persu lfa tes  
Permanganates 

•

I N S T A L L A T I O N S  
POUR LA FABR I CAT I ON DE

Acide sulfurique, oléum 20 à 6 0 %  
Ammoniaque et acide nitrique, 
C a rb o n a te , b i ca r bona t e  de 
s o u d e  e t  c a u s t i f i c a t i o n

Phénol et dérivés, Insecticides 
Trichloréthylène 

P o l y c h l o r u r e  de  v y n i l e  
Engrais divers



SOC.flÎ ANONYME A1J CAMAl Of 3SO.COO.CfO' f'S
SIEGE SOCIAL :

PAR IS  ■ 77, Rue do Miromésnil
■ oop-ors ' ■ %

PAR IS - LYO N  - BO RD EA U X  - T O U LO U SE  
T O U R S  - REN N ES ■ S î- 6 i!E N N 6  - ALGER

BUREAUX DE VENTE

fye  Je M IR  O M E S N IL  - PA f( IS  (S )

PAIX & C IE

B E Y C O P A L
64, Rue La Boé+ie, PARIS (8e)

Téléphone : ÉLYSÉES 98-80 à 83

ALCOOLS GRAS 
ALCOOLS GRAS SULFONES

M O U I L L A N T S  
D É T E R G E N T S  

M O U S S A N T S
pour fous emplois en :

TEXT ILE - CUIR - P A R F U ME R I E  
PRO DUITS M ENAGERS

P R O D U IT S  C H IM IQ U E S
Goudron et produits du goudron 

Colorants de goudron 

Ac ides et sels organigues 

Matières plastiques • 

Trichloréthylène |- Dichloréthane 

Saccharine P a g o d a  B r a n d  

Com posés de nitrogène et du soufre 

Cyanures 

Chlore liquide 

Alun chromo-potassique 

Couleurs, laques et glagures 

Produits chimiques purs pour laboratoires 

Produ’ts pharmacentiques 

Produits cosmétiques

SOCIÉTÉ ANONYME pour L’IMPORTATION et 
L’EXPORTATION des PRODUITS CHIMIQUES 

et des MATIÈRES PREM IÈRES

9, Panska, PRAGUE II, Tchécoslovaquie - Tél. 27.944 - Télégr. : Chemapol-Praha
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POUR 

T O U T E S

APPLICATIONS

PPE
37-40 —  22-83

TOUS 

F I L T R E S

S i  v o u s  a v e z  b e so in  d e :
Purgeurs - Épurateurs - Réchauffeurs à 
contre-courant -  Therm ostats -  Détenteurs 

Chaudronnerie su r p lans
C o n su lte z -n o u s  !  M e rc i .

FA B R IC A T IO N  F R A N Ç A IS E

Filtres continus à bande sans fin 

Licences Kuhlmannet Kemiska Patenter Landskrona

E ‘s E u g .  H A L A R D
Siège social - Usine: I 7,rue Richard-Lenoir-PARIS

R O Q . 31-12  e t  12-99



M AFUTS ET TONNELETS METALLIQUES

S O C I E T E  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  7 8 . OOO. 0 0 0  D E  I R A N C S

31, ru e  des co lonnes-du-trone - p a r is  <xir> 
TEL. : DIDEROT 0 7 -6 0 -6 1 -6 2 -6 3  —  TELEG. SCHMITONO.T.T. PARIS

É R I E L

P E R R I E R
DEPU IS 1921 - M A RQ U E DÉPO SÉE

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
Brevetés S .G .D .G .

PO UR TOUTES A P PL IC A T IO N S

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
à marche continue 

: "  PER R IER-PÉC H IN EY  "

Daniel PERRIER
Ingénieur-Constructeur (A . - M.)

I, Rue René-Vîviani, I

S A I N T - É T I E N N E
( L O I R E )

FILTRES - DÉCANTEURS
c o n t i n u e  
Brevetés S .G .D .G .

DÉCANTEURS SÉLECTEURS
à marche continue 

"  PERR IER-PÉC H IN EY  "

S É P A R A T E U R S  C EN T R IFU G ES
à é v a c u a t i o n  c o n t i n u e  d e s  s é d i m e n t s

E S S O R E U S E S  S T A T I Q U E S
à m a r c h e  c o n t i n u e

IN S T A L L A T IO N S  C O M P L È T E S  

D E

DÉCANTATION, CENTRIFUGATION, 
FILTRATION, ESSORABE

P O U R
IN D U S T R IE S  C H IM IQ U E S , S ID É R U R G IE ,

C E N T R A L ES  T H E R M IQ U E S  ET  H Y D R A U L IQ U E S ,
EA U X  D 'A L IM EN T A T IO N  ET  EA U X  R ÉS ID U A I R ES  IN D U S T R IE L L E S , 

IN D U S T R IE  D ES C O R P S  G R A S , IN D U S T R IE  DE LA B IÈ R E ,  
IN D U S T R IE  DU P É T R O L E , IN D U S T R IE S  T E X T IL E S ,  

IN D U S T R IE S  M ÉC A N IQ U E S , IN D U S T R IE S  É L E C T R IQ U E S , 
IN D U S T R IE  G A Z IÈR E , ETC .

C O N ST RU C T IO N  N O R M A LE  O U  IN O XY D A BLE

i f  I W i ! £
DE VO S M A C H IN E Sest y acLaŷ tcuit Les

POULIESà DIAMETRE VARIABLE
e n  m a r c h e

C O L O M B E  S - T E X R O P E
P O S S I B I L I T É S  ET A V A N T A G E S  :

•  Ajustage de la vitesse de travail en fonction des caractéristiques d 'une  matière 
première donnée. . _
Variation de vitesse sans arrêt de machine, avec possibilité de commande a distance. 
Synchronisation des différentes phases de fabrication en vue de réaliser la 
production maximum.
Variation continue entre étages fixes d 'une boîte de vitesse.
Système sûr, souple, silencieux. —  Réglage  précis et stable. —  Haut rendement. 

Puissance I à 30 ch 
Nom breuses applications dans toutes les Industries 

Système Breveté ■ Exclusivité de fabrication en Europe 
Consultez nos Techniciens de la Variation de Vitesse pour études et essais v ^

S O C I É T É  I N D U S T R I E L L E T R A N S M I S S I O N S

r  C Q L Q M B E S  T E X R O P E  M
4 . R U E  D E  P R E S B Q U R G - P A R I S . I 6 ! - K L E .  1 6 - 8 0  & 1 2 -4 4 . ( 10 L IG N ES )
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<x5 o u te &  t e s  ( i t ic S A v A  

j u é q i i ’a u  t a m i s  3 2 5

Société Anonyme du

BLANC OMYA
U s i n e s  et s i è g e  s oc i a l  

à O M E Y - P A R - P O G N Y  ( M a r n e )
' ★

S E R V I C E S  C O M M E R C I A U X  
31, Rue Cambacérès ■ PARIS  (8‘)°

T é l . :  A N J O U  11-30

P R O G I L
SO C IÉT É  A N O N Y M E  AU C APITAL DE 800.000.000 DE FRAN C S

10. Q U A I  D E  S E R IN ,  L Y O N  - 77, R U E  D E  M IR O M E S N IL ,  P A R IS

P R O D U IT S  C H IM IQ U E S
CHLORE ET DÉR IVÉS -  SO U D E  -  SO LV A N T S  CHLORÉS, H YDROG ÉNÉS ET D ÉSH YD RO G ÉN ÉS -  HU ILES D IÉ
LECTRIQUES —  P Y R A L Ê N E S -  SU LFU RE  DE C ARBO N E  —  PH O SPH A TES  DE SO U D E  MONO, Dl ET TR ISOD IQ UE
-  PYRO ET PO LYPH O SPH ATES  —  LESS IVES POUR LE B LA N C H ISSA G E  -  PROG ICLA IRS -  S IL ICATES DE 
SO U D E  ET DE P O T A SSE  -  M ETASIL ICATE  —  PARAD ICH LO RO BEN ZÈN E  -  O XYDE D 'ÉTA IN  —  CH LO RU RES

D 'ÉTA IN  ET DE ZINC  -  A CÉT AT E  DE PLO M B —  A C ID ES  OXALIQUE ET FORMIQUE, ETC.

C R Y P T O G IL S  P O U R  L A  P R O T E C T IO N  D E S  B O IS
LUTTE CONTRE L 'ÉCHAUFFURE, LES P IOU RES D 'IN SECTES, LA  M ÉRULE ET LE B LEU ISSEM EN T D ES  RÉSINEUX

S P É C IA L IT É S  P O U R  T E X T IL E  E T  T A N N E R IE
A D JU V A N T S  POUR TEINTURE, IM PR ESS IO N  ET BLANCH IM ENT -  SPÉC IAL ITÉS  •* GILTEX ” —  TA N IN S  N A TU 

RELS ET SYN TH ÉT IQ U ES  _  H ÉM AT IN ES -  CRYPTOTAN  -  TITANOR

P R O D U IT S  P O U R  L ’A G R IC U L T U R E
IN SECT IC IDES -  A N T ICRYPTO G AM IQ U ES -  H ERB IC IDES

P A P E T E R IE
CELLULOSE DE CH ATA IG N IER  BLAN CH E  -  PAP IERS  D 'IM PR ESS IO N  ET D 'ÉCR ITU RE

N O T I C E S  S U R  D E M A N D E  A D R E S S É E  A  P R O G I L ,  10, Q U A I  D É  S E R IN ,  A  L Y O N  (R H O N E )
- - - IN G ÉN IEU R S  SPÉC IA L ISÉ S  ET LA BO R A TO IR ES A  LA D ISPO SIT IO N  DE TOUTES INDUSTR IES - • -

L U  R G I - P A R I S
S. A. R. L. au Capital de 6 , 0 0 0 . 0 0 0  fr.

45, Rue de la Chaussée-d'Antin 
Tél. TRInité 88-57 Télégr. LURGIPROD-PARIS

PROCÉDÉS et A P P A R E IL S  pour les Industries 
Chimiques et Métallurgiques.

ELECTRO-FILTRES LU RG I
pour dépoussiérage et dégoudronnage

F O U R S  RO TAT IFS  et à ÉTAGES
pour grillage des pyrites et des blendes

C h a î n e  d ' a g g l o m é r a t i o n  L U R G I
pour Agglomération de minerais de fer 

Grillage de galène, blende, etc. 
Fabrication du ciment.

PR O C ÉD ÉS  LU R G I pour acide sulfurique 
|  Contact au vanadium 
S Récupération SCP par procédé"SULFIDINE" 
 ̂ Catalyse humide par transformation FPS
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■ CARBONISATION I  
ET CHARBONS ACTIFS ■

50b '!, Rue d e Lisbonne, P A R IS  (8 ’). Tél.: CAR, 82 -0 0  à  07

f i !  ¿

CHQR80KS ACTIFS. GELS DE SILICE 
TERRES DÉCOLORANTES. AGENTS FILTRANTS 

ÉCHAHGEURS D'IONS, DOLOMIE ACTIVÉE 
BEHIOHIÎES, GOUDRON OE PIN 

MATÉRIAUX ISOLANTS, RIESELGUHRS

RÉCUPÉRATION DES SOLVANTS, OÉBEHZOLAGE 
ÉPURATIOH, DÉSHYDRATATION DES GAZ 

DÉPOUSSIÉRAGE. DÉGOUDROKNAGE ÉLECTRIQUE 
PEINTURE AU PISTOLET PAR IONISATION 

IRAITEMENI GÉNÉRAL DES EAUX.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS CHIMIQUES

S  © C E  P
6 , RUE LAMENNAIS. PARIS 8!

TELEPHONE
Ë L Y . 9 0  ó  8

F O I R E  D E S  I N D U S T R I E S  
B R I T A N N I Q U E S

L O N D R ES  8 -19  M A I  B IR M IN G H A M

Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, le s stands 
spéciaux, et pour toutes autres informations, adressez-vous à VAmbassade, à la 

Légation ou au Consulat de Grande-Bretagne le plus proche.

T O U T  C E  Q U E  V O U S  C H E R C H E Z  . .

L’Angleterre est à même de
VOUS L’OFFRIR
A  votre intention, ’ elle consacre scs 
ressources et son ingéniosité; elle a 
étudié vos besoins et conçu scs modèles 
spécialement pour vous. La Foire des 
Industries Britanniques attire, chaque 
année, un p lus grand nom bre 
d'acheteurs.
3.000 fabricants exposeront It la Foire 
les produits et derniers modèles de 90 
industries; 16.000 acheteurs viendront 
de toutes les parties du monde pour 
voir sur place ce qu’ils recherchent.
Du nouveau, telle est l’idée maîtresse de l'industrie britannique, dont 
la production et les exportations atteignent un nouveau record. Ce 
sont ces exportations qui permettent a l’Angleterre d'équilibrer scs 
importations, et l’Angleterre est le plus grand acheteur du monde. 
Commerçants et Industriels, prenez dès maintenant des dispositions 
pour votre visite en Angleterre, car la saison touristique est en plein 
essor au mois de mai.



WORTHINGTON
"L/ne seule q u a l i t é . . .  la  m e ill e u r e ”

S. A. au capital tic 100.000.000 de francs 
Services Commerciaux : 37, rue de Liège. PARIS (*•) Tel EUR. 36-54 

Siège Social et Usines : I E  BOURGET (Seiue) ■

X X X I

Pompe centrifuge en acier 
superinoxydable ' ' IVor 
th ite ” .

\C o m p rcsscu r v e r l i c a , 
'•angle à c la p e ts  extra- 
■.légers “ F e a t h e r ” .

C’est la robustesse des maté
riels W o r th in g to n  qui leur 
permet de résister à toutes les 
températures, à toutes les pres
sions... S ..

rom pe centrifuge à volu- 
[tes et jo int horizontal à 4 ; 
■étages.

:Pompe centrifuge a 2 éta-\ 
\gesy pour hautes pressions: 
[et hautes températures. \

C’est la qualité des aciers spé
ciaux entrant dans leur fabrica
tion qui protège ceux-ci contre 
l ’action corrosive ou destruc
tive des acides et des alcalis...

|Pom pe centrifuge à volu-\ 
et jo in t horizontal pour\ 

^services généraux.
\Pompe centrifuge à un; 
■étage pour services sévères.

C’est l ’adaptation exacte de 
chaque appareil à sa destination  
précise qui fait à la fois sa valeur 
technique et sa supériorité pra
tique reconnues depuis un siè
cle par l ’industrie chimique des 
U .S.A . puis du M onde entier.

Ü M I t .  , 5 1
Pompe à a ir  comprimé| 
horizontale Duplex. §

% Pompe centrifuge a  volu-\ 
tes et jo in t horizontal à  6: 

|¡étages. I

tUV INOC H



S A I N T - G O B A I N
S I È G E  S O C I A L :  I bU, PLACE  DES  S A U S S A I E S  - PARI S

2 0  U S I N E S

PRODUI TS  CHI MI QUES  I N D U S T R I E L S
TOUS ACIDES INDUSTRIELS 

OLEUMS A TOUS TITRES 

P R O D U I T S  C H L O R É S  

S U L F A T E  D ’A L U M I N E  

C A R B O N A T E  DE S O U D E

HYDROSULFITE DE SOUDE 

S U L F U R E  DE  S O D I U M  

C A R B U R E  DE C A L C I U M  

G E L S  D E  S I L I C E  

S U L T R I L A N E S

P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  A G R I C O L E S
S U P E R P H O S P H A T E S  DE  C H A U X  

E N G R A I S  C O M P L E X E S  
ENGRAI S  AZ OT É S  ET COMPOSÉ S  

N S E C T I C I D E S  E T  A N T I C R Y P T O G A M I Q U  E S  
H O R M O N E S  V É G É T A L E S

DEPARTEMENT DES PRODUITS CHIMIQUES MINÉRAUX & AGRICOLES
16, A V E N U E  M A T I G N O N  

BAL. 56-10

P A R I S  (8*)
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I N D U S T R I E

R é d a c t e u r  en  C h e f  : E d o u a r d  V in c e n t , D o c t e u r  ès  S c ie n c e s .

R EV U E  D ES A P P L IC A T IO N S  D E  L A  C H IM IE  ÉD ITÉE PA R  LES PR ESSES  D O C U M E N T A IR E S  
A V E C  L A  C O L L A B O R A T IO N  T E C H N IQ U E  DE L A  S O C IÉ T É  DE C H IM IE  IN D U ST R IE LLE , 
A S S O C IA T IO N  R E C O N N U E  D 'U T IL IT É  P U B L IQ U E  PA R  D ÉC R ET  DU  23 J U IN  1918

V O L. 63 - N° 4 A V R IL  1950

L A  documentation écrite est certes l'une des bases 
du progrès scientifique et technique. Elle évite 
au chercheur et à l'ingénieur des pertes de 
temps considérables en mettant à leur dispo

sition, dans le minimum de temps avec le maximum 
d'efficacité, les renseignements qu'ils désirent.

Elle n'en est pas moins statique. Pour la compléter 
utilement, une documentation visuelle et auditive est 
indispensable.

C 'e st une nécessité que de prendre contact avec les 
réalités concrètes, de travailler un peu « sur le tas ».

Certains esprits brillants sont souvent trop dominés 
par l'aspect tout théorique des problèmes et ne peu
vent que difficilement s'adapter aux exigences de la 
vie courante.

Dans le domaine de la Science et de la Technique, 
plus que partout ailleurs, la visité commentée de labo
ratoires et d'installations industrielles, les conversations 
entre spécialistes sur les lieux mêmes de travail, bref les 
rapports humains ont toujours eu des résultats particu
lièrement féconds.

A u  début de 1ère de l'organisation scientifique du 
travail, on a pu noter une certaine tendance à la méca
nisation de l'individu. C 'e st ce qu 'a traduit le génial 
acteur Charlie Chaplin dans un film célèbre : « Les 
Temps modernes », qui fut l'une des plus remarquables 
satires de cet aboutissement.

Vol 63. - 
A  ï i ' i l

- N* h. 
i o û o .

M ais la dernière guerre a puissamment contribué à 
mettre en relief la valeur du facteur humain et depuis 
la fin des hostilités cette constatation n'a fait que se 
confirmer.

L'opportunité de cette liaison directe entre tous les 
éléments qui participent à l'élaboration et à l'accrois
sement de la production a été, depuis longtemps, mise 
en évidence par les manifestations conçues et réalisées 
par la Société de Chim ie Industrielle.

Dès les premiers Congrès Internationaux de Chim ie 
Industrielle, on avait pris soin d'inclure dans leur pro
gramme des visites d'établissements universitaires et 
industriels, qui venaient utilement compléter les tra
vaux des différentes sections.

Le voyage d'études est l’un des moyens les plus effi
caces pour ménager des rencontres entre les différents 
artisans d 'une même branche et faciliter les contacts, les 
osmoses, pourrait-on dire, avec ceux des industries 
connexes.

A  un moment où nul argument ne saurait plus jus
tifier le repliement sur soi-même, les éléments scienti
fiques et technqiues, de civilisation commune, se do i
vent d'établir entre eux des rapports étroits, autrement 
que dans des conférences académiques ne réunissant, 
en général, qu'une infime partie des principaux inté
ressés et dans lesquelles, trop souvent, apparaissent des
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préoccupations à caractère politique, ainsi que des riva
lités personnelles.

C  est dans cet esprit que, pour l'année 1950, la 
Société de Chim ie Industrielle a préparé trois voyages 
d études : l'un en Grande-Bretagne, coïncidant avec la 
British Industries Fair, de Londres ; l'autre en Allemagne, 
à I occasion de I A C H E M A  IX, l'exposition d'outillage 
de laboratoire et de matériel des usines chimiques, 
organisée par la D E C H E M A  ; le troisième, enfin, en 
Italie du Nord, dans le cadre du X X IIIe Congrès de C h i
mie Industrielle.

En juin 1949, la Société de Chim ie Industrielle avait 
organisé, dans le Sud-Ouest de la France, un voyage 
d'études pour les membres de l'une des sections de la 
Society of Chemical Industry.

- A  son tour, une délégation de la Société de Chimie 
Industrielle ira en Grande-Bretagne, du 7 au 14 mai 
prochain, pour rendre à nos amis britanniques la visite 
faite l'année précédente.

En plus de l'intérêt que peut offrir, pour tout indus
triel ou technicien, la visite de la Foire des Industries 
Britanniques, le programme mis au point par la Society 
ot Chemical Industry est varié ; il englobe un grand 
nombre d'industries où la chimie joue un rôle prépon
dérant.

Nos collègues de Londres ont voulu entourer ce 
déplacement d ’un certain éclat. Le Lord-Maire, Sir Fre
derick Rowland, donnera une réception en l'honneur de 
la délégation de la Société de Chm ie Industrielle et le 
Gouvernement de Sa Majesté l’accueillera officielle
ment.

Enfin, renouvelant le geste qu 'avaient eu, à l'égard 
du Président de la République, les journaux britan
niques en publiant leurs éditoriaux en français, le Bureau 
do la Society of Chemical Industry a décidé de consa
crer une grande partie du numéro de mai de son 
organe, Chemistry and Industry, à des articles en langue 
française, dus à diverses personnalités parisiennes. Il 
a ainsi manifesté son désir d 'honorer la France en même 
temps que la Société de Chim ie Industrielle.

A  cette marque de sympathie, les industries fran
çaises de la chimie se doivent de répondre par une par
ticipation de choix.

La délégation de la Société de Chim ie Industrielle 
comportera des membres appartenant à différents pays 
de l'Europe occidentale. Un certain nombre de Belges 
et de Suisses sont déjà inscrits.

Quant à l'Exposition de la D E C H E M A ,  elle a tou
jours été l'un des principaux événements du monde chi
mique.

A  chacune de ses sessions, la Société de Chim ie 
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Industrielle organisait, pour ses membres désireux de la 
visiter, un voyage collectif qui groupait une centaine 
do participants.

C  est a Fraricfort-sur-le-Meîn que se tiendra, cette 
année, du 9 au 16 juillet, ¡ 'A C H E M A  IX. Tout laisse 
prévoir qu'elle revêtira une importance exceptionnelle. 
A  la clôture des inscriptions, plus de 350 maisons, spé
cialisées dans la fabrication de l'appareillage chimique, 
avaient exprimé leur intention d 'y  prendre part. Les 
stands mis à leur disposition, d 'une superficie de 
9.500 m3, se trouveront répartis dans les six vastes halls 
primitivement prévus ; on envisage l'érection de deux 
halls supplémentaires- pour les constructeurs étrangers.

A  I occasion de cette exposition, des réunions de 
divers groupements scientifiques ou techniques, géné
raux ou spécialisés, se tiendront dans des bâtiments 
spécialement aménagés.

C e  voyage, qui est en voie de préparation, permet
tra non seulement de voir en détail ¡’A C H E M A ,  mais 
il comportera en outre des visites d'usines de la région 
de Francfort-sur-le-Mein.

Après Paris, Bruxelles et Barcelone, le Congrès de 
Chim ie Industrelle tiendra, du 17 au 23 septembre, sa 
X X IIIo session à Milan, plaque tournante de l'industrie 
chimique italienne, en jonction avec le V IIe Congresso 
Nazionale di Chimica Pura ed Applicata de la Societa 
Chim ica Italiana.

De ces trois voyages, d 'ordre très différent, qui vont 
se dérouler en 1950, il est permis d ’augurer des résul
tats féconds et durables pour le plus grand profit des 
industries de la chimie en Europe.

Par ses multiples manifestations et ses voyages 
d études, la Société de Chim ie Industrielle favorise les 
prises de contact des techniciens et des industriels avec 
des réalités autres que celles dans lesquelles ils se 
meuvent journellement.

Ces liaisons sont particulièrement nécessaires dans le 
domaine de la recherche.

Les Etats-Unis y ont porte à un degré très élevé la 
rationalisation du travail et le perfectionnement du 
matériel.

Pour permettre aux techniciens et aux industriels de 
la vieille Europe de bénéficier de cette avance indé
niable et d'être en rapports constants avec ceux de la
jeune Amérique, la Société de Chim ie Industrielle a
fait revivre sa section américaine. Créée en 1917 ef 
patronnée par les plus éminentes per
sonnalités de la Science et de l'Indus
trie, elle constitue un trait d'union
excellent pour les échanges d'idées
ef de personnes.
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Les auteurs décrivent des méthodes, connues ou originales, mises au point pour le 
dosage des poussières dans l'a ir des mines. Les méthodes varient avec la dimension 

des poussières à étudier et avec la vitesse du courant d'air.
Une méthode de mesure de la granulométrie des poussières est également décrite

ainsi que l'appareil adopté.

Introduction

L
e  Cercle d’Etudes « Mines et Géologie », de l’Association 

des Ingénieurs de Liège, avait demandé au premier 
d’entre nous d’examiner les méthodes capables de 
préciser, pour l’atmosphère des mines, le poids de 

poussières en suspension, la dimension de ces particules et 
leur nature chimique (proportion de grains quartzeux).

Divers procédés avaient été utilisés simultanément çl 
notamment celui, très pratique; mais simplement comparatif, 
préconisé par M. le Professeur Gillet [1], à savoir l ’exposition 
de sphères vasclinées standard qui informent sur les quantités 
eu poids de « grosses poussières » tombant sur un objet situé 
en un point quelconque d’une galerie ou d’un front de taille. 
Les premières expériences avec les sphères révélèrent des 
états comparatifs de taux de pollution [2],

A la suite de ces mesures, il a paru indispensable de pro
céder à un tarage en atmosphère contrôlée du dispositif de 
M. Gillet, de manière a fournir une échelle absolue de pollu
tion et à rapporter ces résultats à un poids de substance 
présent par unité de volume d’air. En vue de celte élude 
particulière, il a été fait appel à IL  le Professeur Schlag, qu 
a chargé le second d’entre nous de procéder à l ’étude théo
rique du problème [3] et aux mesures expérimentales.

Au Laboratoire d’IIydraulique générale de l ’Université 
de Liège, une conduite, mise à notre disposition par les Usines 
à Tubes de la Meuse, fut installée cl équipée d’un ventilateur, 
d’un dispositif d’injection de poussières et d'appareils de 
mesure.

Pour repasser à l ’échelle normale, nous avons procédé à 
des mesures dans la salle de triage du charbonnage du Bois- 
d’Avroy, puis au charbonnage du Gosson, dans les galeries 
du fond.

Cas des courants d'air de grande vitesse (V 
supérieure à I m/sec).

Essais de laboratoire effectués en tunnel de faible 
section.

Dans le but de déterminer le rapport entre la quantité de 
poussières passant réellement en un [»oint de.la section trans
versale d’un conduit où circule un courant d’air chargé 
de poussières et la quantité que l ’on recueille sur un disque 
normal au courant ou sur une sphère, placés en ce point, nous 
avons procédé comme suit :
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Une sonde a été construite, dans laquelle il est possible do 
réaliser, par aspiration, une vitesse égale à celle du courant 
d’air en un endroit quelconque du conduit, celte vitesse étant 
mesurée en l’absence de la sonde. 11 nous est donc permis de 
dire que l’introduction de la sonde ne perturbe pas le courant 
d’air dans la section de son ouverture et que, par conséquent, 
la quantité de poussières qu’elle recueille est égale à celle 
qui passait antérieurement dans la même section.

Fig. I. - Pourcentage - des poids de charbon transporté et de charbon 
recueilli dans ta sonde, pour diffîérentes vitesses du couront d 'a ir.

En comparant les quantités de poussières ainsi mesurées 
avec celles que l’on fixe sur une sphère ou un disque de même 
diamètre, on détermine le rendement de ces appareils.

Environ quatre-vingts expériences ont été réalisées. Les 
résultats principaux sont reproduits dans les diagrammes 
des fig. I et 2 .

Les mesuras ont été effectuées, pour chaque type d’instru
ment, pour deux vitesses de courant d’air.

Les observations exécutées nous permettent de formuler 
les conclusions suivantes :

Io La quantité de poussières fixée sur un disque ou sur une 
sphère ne représente qu’une faible partie (pas même 10 % ) 
de la quantité passée dans le courant d’air à l ’endroit où l’on 
place l ’appareil. Pour les sphères, le rendement atteint 8 %  
à 3,50 m/sec et 4 %  à 2,50 m/sec;

2° Une durée de 5 min suffit pour assurer la constance des 
résultats, constance maintenue après 20 min d’exposition;

3° La sphère a un rendement inférieur à celui du disque ; 
il en représente les trois-quarts environ ;

4° Le rendement des appareils est plus élevé pour la vitesse 
du courant d’air de 3,50 m/sec que pour une vitesse de 
2,50 m/sec.

Cas de courants d'air de vitesse moyenne, de 
l'ordre de I m/sec.

Nous avons pu procéder, dans la salle de triage des charbon
nages du charbonnage du Bois-d’Avroy, à une série de déter
minations du poids de poussières recueillies sur des sphères 
ou disques de 6,5 et 13 cm de diamètre et nous avons comparé 
les résultats obtenus à ceux que donne, dans les mêmes con
ditions, la sonde filtrante.

Discussion des resultáis obtenus.

t.o
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Fig. 2. - Pourcentage ~~  des poids de charbon transporté et de charbon r  m
fixé (disque ou sphère) en fonction du temps d'exposition.

La fig. 1 donne, pour différentes vitesses du courant d’air, 
le pourcentage jtjl* du charbon transporté et du charbon 
recueilli dans la sonde. On voit que ce pourcentage est de 
l ’ordre de 4 %  pour une vitesse de 2 m /sec ; 6,0 %  pour une 
vitesse de 2,75 m/sec et 7,5 %  pour 3,50 m/sec.

Le diamètre de la sonde est de 65 mm ; celui de la conduite, 
de 300 mm. La longueur de cette dernière est de 4,65 m.

Sur la fig. 2, nous avons reporté, en fonction du temps 
d’exposition, exprimé en minutes, le pourcentage pmjPm 
du poids de charbon transporté et fixé sur un disque ou sur 
une sphère de même diamètre que la sonde.

Si nous groupons les résultats, nous voyons que les rende
ments de la fixation des poussières dépendent à la fois de la 
forme du dispositif, de son diamètre et du taux de poussières 
en suspension. On trouve en effet :

Petit disque : 6 o/0 (0,7 g), 7 o/0 (4,3 g), 11,5 %  (3 g).
Petite sphère : 2,9 %  (3,6 g), 5 %  (2,6 g), 7,8 %  (4,3 g).
Grand disque : 5,2 o/0 (1,3 g), 4,1 %  (3,6 g).
Grande sphère : 2,9 %  (3,6 g), 3,9 %  (2,6 g).

Les résultats sont plus variables, plus incertains, avec 
les disques ou sphères de petit diamètre (6,5 cm). En revanche, 
avec les dispositifs de 13 cm de diamètre, les rendements sont 
plus satisfaisants. Remarquons également que, par suite de la 
disposition adoptée pour produire le courant d’air, il n’est 
pas Certain que la distribution des vitesses 11e présente pas 
quelques anomalies.

En adoptant les résultats moyens, 011 trouve que le rapport 
des rendements, pour les grands appareils, est le suivant :

Rendement du disque de 13 cm 

Rendement de la sphère de 13 cm
= 1,4

Il est curieux de noter, au surplus, que, dans l ’essai 1, 
le rapport correspondant aux dispositifs de 6,5 cm est égale
ment 1,4. Le rapport 1,4 est d’ailleurs celui constaté aux 
essais antérieurs sur courant d’air de 2,50 m /seconde.

D’une manière générale, les dispositifs de petit diamètre 
ont un rendement supérieur. Nous croyons que ceci s’explique
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par des actions parasites plus importantes avec les petites 
sections.

Il est bien entendu que nous avons donné les rendements 
ci-dessus surtout à titre d’exemples. Pour un travail précis, 
un tarage (qui est aisé et rapide) avec les poussières en cause 
serait à conseiller.

Cas de courants d'air de faible vitesse (V com
prise entre 75 et 50 cm/sec).

Ayant taré nos divers appareils aux vitesses de l ’ordre de 
1 m/sec, nous avons désiré reprendre des mesures comparées 
dans les conditions de la mine. Nous avons choisi deux types 
de chantiers : une bacnurc (-l)en creusement, puis une tôle 
de taille et la voie de retour d’air.

Aux stations choisies, nous avons exposé :

— une sphère de 13 cm de diamètre;
— une sphère de 6 ,S cm de diamètre ;
— un disque de 13 cm de diamètre, disposé horizontale

ment ;
—  un disque de 13 cm de diamètre, disposé verticalement, 

face au courant d’a ir;
— un disque de 6,3 cm de diamètre, disposé de la même 

manière.
Tous ces appareils étaient vaselinés.
Sur le sol était posée une plaque métallique carrée, non 

vaselinée, de 20 cm de côté.
Les vitesses de courant d’air furent relevées pendant les 

essais. Au surplus, nous avons pris des précautions pour que 
les durées d’exposition de nos divers instruments soient 
semblables, bien que le temps nécessaire à leurs mises en 
station successives diffère.

Discussion des résultats obtenus.

La première constatation qui frappe, à lalecture des tableaux 
de résultats d’essais, c’est l ’absence quasi totale de poussières 
sur les disques verticaux. 11 faut en conclure qu’aux faibles 
vitesses de courant d’air envisagées, l ’obstacle créé par le 
disque détourne les filets d’air et que les grains de poussière, 
animés d’une trop faible vitesse, ne parviennent pas à achever 
leur trajectoire en ligne droite et à atteindre la vaseline des 
disques.

Si l’on compare les résultats obtenus pour les disques et 
les plaques disposés horizontalement, on trouve que, au voisi
nage immédiat du centre de production des poussières, la 
plaque au sol recueille plus de poussière que le disque sus
pendu à moyenne hauteur ; à quelques dizaines de mètres 
plus loin, les poids de poussières trouvés au sol ou à la hau
teur des disques sont sensiblement les mêmes. C’est compréhen

(I) On désigne dans le nom de » bacnuie », dans le pays de 
Liège, une galerie creusée dads la pierre partant du puits et con
duisant à la couche exploite.

sible : près du chantier de travail sont concentrées les pous" 
sières les plus grosses, tombant rapidement. Les différences 
de pollution entre le haut cl le bas de la galerie sont, de ce 
fait, plus accusées. C’est surtout net avec les poussières les 
plus denses, dans la bacnurc.

Les sphères se comportent d’une manière plus complexe 
que les disques horizontaux. Dans le retour d’air, on constate 
que le rapport des poids retenus sur les sphères de 13 et 6,5 cm 
de diamètre est de 5 à 5,5. Quoi qu’il en soit, les sphères sont 
le témoin d’une ambiance de poussières assez mal définie, 
qui donne une décroissance de pollution moins marquée que 
ne l’indiquent les poids de poussières captées sur des surfaces 
horizontales. Ceci s’explique par le fait que la forme sphé
rique intéresse toujours un plus grand volume d’espace, d’où 
les poussières parviennent en chute libre jusqu’à elle, qu’un 
disque de môme section droite.

L ’excédent recueilli par les sphères croît avec l ’incidence 
des trajectoires, ce qui est favorable aux stations éloignées 
des centres d’émission.

Les résultats curieux obtenus pour les disques horizontaux 
et pour les sphères, résultats bien différents de ceux fournis 
aux vitesses de 1 m/sec (essais du Bois-d’Avroy), nous ont 
amenés à reprendre l ’étude de la chute des poussières aux 
faibles vitesses. Celte étude nous a conduits à l’adoption d’une 
technique originale pour la mesure do la pollution de l’air 
en atmosphère calme (vitesse <  50 cm /sec).

Mise au point d'un nouveau dispositif de 
mesure pour courants d'air de faible vitesse, 
inférieure à 50 cm/sec.

Ainsi que nous l ’avons vu ci-dessus, les indications données 
par les appareils précédemment utilisés (disques ou sphères 
vaselinéesj sont sujettes à caution lorsque la vitesse du cou
rant d’air devient faible (plus petite que 50 cm /sec).

Pour pallier les inconvénients constatés, nous avons conçu 
et mis au point un dispositif nouveau, spécialement approprié 
à la mesure de la pollution de l ’air dans un courant de faible 
vitesse. L ’appareil, que nous avons appelé « couloir à décan
tation », consiste essentiellement en un tube allongé de tôle 
fine, en forme de parallélépipède rectangle ouvert aux deux 
extrémités; on le place à l’endroit où l ’on veut prélever la 
poussière, le grand axe parallèle à la direction du courant. 
On capte ainsi, sans la perturber, une tranche bien définie 
du courant d’air dans laquelle on peut admettre que, par suite 
des dimensions relativement réduites, la vitesse est uniforme. 
Pendant son passage dans l ’appareil, l ’air abandonne une 
partie plus ou moins importante des poussières dont il est 
chargé, par dépôt sur une plaque en verre. Après un certain 
temps, on recueille les poussières et on les pèse; celles-ci 
peuvent être étudiées également quant à leur granulomélrie 
et quant à leur constitution chimique et minéralogique.

Il est aisé d’établir théoriquement, dans chaque cas, le 
rendement de l ’appareil. Nous supposons que les petits grains 
sont sphériques et que les conditions d’expérience soient telles 
que la chute de ces grains se fasse conformément à la loi de 
Stokes.
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Soient : </ le diamètre des grains ;
S leur poids spécifique ;
<«> le coefficient de viscosité absolue de l'a ir à la 
■ température ambiante;

w la vitesse de chute des grains.
Nous avons :

T.tP , ,
—  6| =  3~;m/w

OU w —  nul3

tlVCC m —2i. ,
I Sa

Il est facile d’établir, dans chaque cas, la valeur de m : 
le poids spécifique des grains peut être déterminé directement 
sui un échantillon ou, pour une matière donnée, relevé dans 
un formulaire: Quant au coefficient de viscosité absolue de 
1 a ii, il varie en fonction de la température, suivant une loi 
connue (1).

Une lois connue la valeur de m, on peut calculer, pour chaque
diamètre, la vitesse de chute de la particule correspondante.

D’autre part, connaissant la vitesse v du courant d’air 
et les dimensions (longueur L, largeur et hauteur de la sec
tion transversale l et h) du couloir de décantation, on peut 
déterminer le temps l =  L/y mis par le courant d’air pour 
traverser celui-ci. Pendant le temps t, une particule de dia
mètre d tombe d’une hauteur wt. On peut donc admettre que, 
pour les particules pour lesquelles wt ~  h, le rendement de 
l ’appareil est de 100 o/0 et Calculer le rendement pour les 
autres. 11 est alors aisé, à partir do la granulomélric de la 
poussière recueillie, de déterminer le rendement global 
et la teneur en poussières du courant d’air.

Le fonctionnement de notre appareil a été vérifié au cours 
d’expériences effectuées les unes dans la mine, les autres 
dans la salle de triage des charbons du charbonnage du 
Bois-d’Avroy.

I. —  Essais dans la mine.

Ces essais ont eu lieu dans les deux chantiers où nous avions 
travaillé précédemment, à savoir une baenure en creusement 
et la voie de retour d’air d’une taille, Dans chaque cas, nous 
avons opéré en deux stations où nous avons exposé simulta
nément, pendant une demi-heure, le couloir à décantation 
décrit ci-dessus, une plaque métallique de 20x 20 cm, posée 
sur la face supérieure de l ’appareil de captage et une feuille 
de papier de 20x 20 cm déposée sur le sol, au droit des dispo
sitifs précédents.

La baenure en creusement était constituée à front par des 
cadres Toussaint Ilcinztman type. C 37, formant une galerie 
do 11 m do longueur et de fi,27 m2 de section, prolongée par 
une galerie en cadres Toussaint Heinztman type B 37 de 
7,12 m2 de section.

Nous avons placé nos appareils dans l’axe de la galerie 
en deux stations situées, la première à 15 m., la seconde à

(1) Kegeln fîir die Durchlliissmossung mit genormten Diisen u
Menden ; ou : Alb. Schlag, 1,’écoulement en conduites des liquides* 
gaz et vapeurs. Coll. scicnlif. belge, p. 19.
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20 m du front de taille. La vitesse du courant d’air était de 
0,20 m/sec dans la section 1 et 0,10 m/sec dans la section 2 . 
La vitesse plus grande dans la section 1 provient en partie 
du fait que celle-ci sc trouvait à 4 m seulement en aval du 
changement de section, c’est-à-dire probablement encore 
dans 1 épanouissement de la veine fluide. Nous avons introduit 
dans nos calculs la vitesse moyenne de 0,15 ni/sec.

La voie de retour d’air dans laquelle nous avons opéré 
ensuite avait une section à peu près rectangulaire de 2 m de 
longueur et 2,10 m de hauteur. Nous y avons disposé nos 
appareils dans I axe de la galerie en deux stations : station 
l a i t  m de la taille, station 2 à 17 m de celle-ci. Les vitesses 
moyennes du courant d’air en ces stations, mesurées à l ’ané
momètre, étaient de 0,00 m /sec dans la station I et 0,72 m/sec 
dans la station 2 .

Les quantités de charbon captées pour chaque appareil dans 
chaque essai sont indiquées dans le tableau I.

Ta blea u  I.
Poids de poussières recueillies (en mg)

BAC! 
un enia

Station 1 
(ii rr, m. 
du front)

u m :
SKMIIVr 

Station 2
iil 211 111.
du front)

VOIE DE HE

Station 1 
(fi I I  m . 
du front).

n u n  D'Attt

Station 2 
(¿1 17 m. 
du fron 1)

A ppare il de captage 404 372 459 207

flaq u e  m éta llique ............ 259 183 170 02

Pap ier ...................... 099 330 102 112

Ce tableau montre, d’une part, la nette décroissance de la 
quantité de poussière recueillie au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne du chantier. La quantité élevée recueillie sur le 
papier dans la baenure en creusement indique un dépôt 
important, ce qui est normal, la vitesse du courant d’air 
étant faible.

Quand on rapporte a l ’unité de surface (1 dm2) le poids des 
poussières recueillies sur la tôle (placée à environ 1,50 m 
du sol) et sur le papier au sol, on trouve que, au fur et à 
mesure qu’on s’éloigne de la source, les quantités recueillies 
se rapprochent (tableau II).

Tablea u  II.

BAC.NURK VOIE DE RETOUR D A IR

tä m. 
du front

20 m. 
du frunl

\ \  m.
du front

17 m. 
du front

P laque................... \ \
So l...................... 118

10

Ceci est logique, car les poussières deviennent plus fines 
et le milieu plus homogène.

II. —  Essais en surface.

L ’appareil de captage permet de se faire une idée de la 
teneur approchée en poussières du courant d’air, même sans 
faire un examen gramdométrique complet de la poussière

Vol. 03. <=- N* 4. 
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recueillie. 11 suffit de disposer en série un nombre d’appareils 
suffisant pour (pie le poids de poussières recueillies dans le 
dernier de ceux-ci soit de l’ordre de grandeur de l ’erreur 
admissible.

C’est la méthode que nous avons employée au cours d’un 
dernier essai, effectué dans un couloir de la salle de triage

Flg . 3, - Poids dss poussières recueillies en amont et en aval 
de choque appareil.

des charbonnages du Bois-d’Avroy. Nous avons disposé en 
série deux couloirs à décantation où nous avons pesé la quan
tité de poussières recueillies dans la moitié amont et la moitié 
aval de chaque appareil. La vitesse du courant au cours de 
l ’essai était de 0,15 m/sec.

Les poids de poussières recueillies sont indiques dans le 
tableau III,  grâce auquel nous avons dressé le diagramme 
de la [vj. 3 ; celui-ci montre que, à l ’extrémité aval de l’appa? 
reil, la quantité de poussières que l ’on recueillait n’était que 
0,1 mg/cm2 et ne représentait donc qu’environ 5 %  du total.

On peut d’ailleurs, en analysant la forme de la courbe, 
calculer l ’erreur probable que l’on commet quand on néglige 
le poids des matières non déposées dans l'appareil. Prati
quement, nous avons souvent trouvé que la courbe répondait 
à une fonction logarithmique. En changeant de coordonnées, 
on obtenait, au lieu de ces courbes, des droites. La détermina-

Vol, 63. — N‘ 4.
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tion de la quantité de poussières non retenues devenait élé
mentaire.

T a b l e a u  I I I .

POIDS HËCOKIU.I 
(mg;

POIDS IIECÓEÍI.LIPAU IMTB
.le surface 
(ing.ilmp

Appareil amont moitié amont.. . 612 122

Appareil amont moitié ava l....... 232,5 46

Appareil aval moitié amnot....... îoo 21

Appareil .val moitié aval.......... 59,5 12

201

Dans les nouveaux appareils, nous avons adopté pour dimen
sions : longueur : 1 m ;  largeur : 20 cm ; hauteur : 5 cm. 
Le rendement de ces appareils est considérablement accru 
par rapport aux premiers.

CONCLUSIONS
Au cours de ce travail, qui complète une première série 

d’essais préalables nous nous sommes attachés a mettre au 
point et à appliquer des méthodes de mesure de la pollution 
de l’air par les poussières, nous efforçant de donner a ces 
techniques la forme pratique cl simplequi convient aux con
ditions spèciales et difficiles d’opérations dans la mine.

Il y a lieu, en principe, de distinguer deux types de mesures :
a) Celles qui se rapportent au poids total des grains en 

suspension dans un courant d'air ;
b) Celles qui concernent le nombre de grains inférieurs à 

5 microns (de l’ordre de I à 5 microns) qui existent par cen
timètre cube d’air.

Pour ces derniers, nous avons adopté le « Jet Dust Countcr » 
dont le rendement dans les atmopsHères considérées est déter
miné à l’aide d’un dispositif de mesure absolue, par sédimen
tation, et que nous avons réalisé spécialement pour cet 
usage.

En ce qui concerne le poids total des poussières en suspen
sion dans un courant d’air, nous avons fait usage de dispo
sitifs divers que nous avons tarés. Le type d’appareil proposé 
varie d’ailleurs avec la vitesse du courant d’air.

Lorsque la vitesse du courant d’air est de l’ordre de 1 m/sec 
et plus, nous avons eu de bons résultats en adoptant des dis
ques ou des sphères vaselinecs. Ces deux dispositifs, d une 
dimension standardisée, ont été tarés au tunnel, par compa
raison avec uri appareil à sonde construit a cet effet.

Des applications de ces méthodes ont été faites dans la mine, 
dans les travaux en pierre et au voisinage des taillesordinaires.

Pour les vitesses faibles, de l’ordre de 75 cm et moins par 
seconde, nous avons imaginé un dispositif, le couloir à décan
tation, inspiré de la chambre de dépôt et qui permet, moyen
nant une courbe de tarage et une pesée, de donner le poids 
de poussières par mètre cube d’air. En vue de ce tarage, deux 
méthodes sont possibles :

367
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a) .Méthode directe, par la mise en série de deux ou trois 
dispositifs et la pesée des poussières déposées par section de 
la surface de dépôt. A l'aide de ces données, il est aisé de 
tracer une courbe de sédimentation d'où l'on tirera les élé
ments cherchés;

b) Méthode indirecte par un calcul fondé sur rétablisse
ment de la granulométrie des poussières recueillies à part 
sur une plaque disposée au-dessus do la chambre de dépôt.

Cette méthode est la plus exacte, car elle permet de recon
trôler, pour chaque mesure, la courbe de tarage de l’appareil 
établie préalablement pour des conditions moyennes.

On se rend compte que toutes ces déterminations du poids 
des poussières par mètre cube d’air nécessitent un matériel 
réduit au minimum : 011 suspend dans le milieu à étudier, 
pendant un temps chronométré, de l’ordre d’une demi-heure 
a 1 h, selon la pollution locale, des dispositifs lîxescl robustes. 
O11 n’a aucune mesure à faire dans le fond de la mine, si ce 
n’est celle de la vitesse moyenne du courant d’air.

Pour les plaqusc vasclinées, de petit format, on les emporte 
après exposition pour analyse au laboratoire ; avec les autres 
appareils, 011 recueille simplement les poussières déposées, 
dans un étui de papier et 011 rapporte ces échantillons au jour.

On a alors toutes facilités, au laboratoire, pour procéder 
aux pesées, mesures granulométriques, examens microsco
piques, analyses, etc.

Les recherches du nombre de grains, par centimètre cube, 
restent un peu plus délicates, mais sont tout à fait au point 
et leurs applications répétées, dans les conditions les plus 
variées des chantiers, ont depuis longtemps fait leurs preuves.

APPENDICE

Étude granulométrique des poussières

Au cours de nos études, nous avions besoin de connaître la 
granulométrie de certaines poussières.

Pour lesgrains dont la dimensionestsupérieureà40microns, 
nous avons utilisé le procédé de tamisage.

Le plus fin tamis que l ’on puisse trouver sur le marché est 
composé de 15.900 mailles par centimètre carré, ce qui cor
respond à une ouverture de 42 microns. Nous pouvons en 
conclure que, par cette méthode, il est possible de classer les 
poussières au-dessus de 40 microns.

Pour l ’étude des poussières inférieures à ces dimensions, 
l ’un de nous a mis au point le dispositif ci-après décrit :

La poudre est abandonnée au sommet d’un tube vertical, 
poli intérieurement ; les grains vont alors parcourir une dis
tance en un temps qui dépend du diamètre et de la forme du 
grain, de la densité de la matière, de la viscosité de Pair, etc., 
bref, les facteurs qui interviennent dans la formule de Stokes! 
Dans un article antérieur, nous avons donné l ’étude théorique 
du problème.

L ’appareil se compose des parties suivantes {fig. 4).

A. — Dispositif de mise en suspension de l ’échantillon (A) •
IL — Tube de décantation (B) ;
C. — Des plaques qui recueillent les dépôts successifs (C).

On introduit la poussière à examiner dans un tube effilé 
à un bout et muni d’une poire en caoutchouc. Par une légère 
pression sur celle-ci, on met les poussières en suspension 
dans la partie A, après quoi l ’on retire le tube. Les poussières

se déposent sur des plaques de verre disposées en C et que l’on 
déplace au bout d’un temps déterminé.

La détermination se fait par pesée.

Nous tenons à exprimer aux dirigeants du Fonds du Cente
naire de 1 Lcolc de Liège (Comité Charbon) nos remercie
ments pour le soutien important qu’ils nous ont accordé 
dans ces recherches.

Nos collaborateurs, feu l’Ingénieur Germay, et MM. Binet 
chimiste, et Lecomlc, mécanicien, ont droit à nos éloges pour 
leur dévouement éclairé.

L'Institut de Chimie Industrielle minérale 
de l ’Université de Liège,

Cours de Technique sanitaire.
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Extraction du jus à basse température
et emploi d'échangeurs d'ions 

dans l'industrie du sucre de betterave

.par J.- J. BRAMMEYER, J.-F. DEEG, 
M.-L.-A. VERHAART, G.-S. VAN DER VUES et H.-l. V/ATERMAN

Dans une série d 'essa is, on a com paré  la m éthode de diffusion avec em ploi de 
S O a à basse tem pérature avec la m éthode normale de diffusion sur la base 

d 'e ssa is  en procédé  continu effectués sur une échelle sem i-industrie lle.
O n  a com paré  les jus bruts obtenus au point de  vue de leur com portem ent

vis-à-vis d 'é ch an geu rs  d 'ions.
Dans une deuxièm e série d 'essais, on a 

emploi de S 0 2, de la quantité

S ous le môme titre a paru, dans Chimie cl Industrie, un 
article de Visser, Van der Vlies et Waterman, dans 
lequel se trouvait décrite une méthode de diffusion 
des jus sucrés de betterave à des températures com

prises entre 35 et 40°C (1).
Pour renforcer la semi-perméabilité des parois cellulaires 

et permettre au jus sucré de sortir des cossettes, on a versé 
dans la partie moyenne de la batterie de diffusion une solu
tion aqueuse concentrée de S02, en quantité telle qu’il y eût 
0,3 o/0 S0a par rapport au poids de la betterave.

Le jus brut ainsi obtenu se laissait mieux épurer à l ’aide 
d’échangeurs d’ions que le jus brut extrait par le procédé 
normal. *

Les recherches.entreprises à ce sujet ont été poursuivies et, 
dans le présent article, on donne un aperçu sur les résultats 
recueillis au cours de ces dernières expériences.

Elles avaient pour but de compléter les données numériques 
concernant la diffusion à basse température, ainsi que les 
indications relatives au comportement, vis-à-vis des échan
geurs d’ions, du jus de diffusion obtenu avec emploi de SO, 
et du jus brut normal. En outre, on a cherché à trouver les 
meilleures conditions pour la diffusion avec emploi de SI),, 
pour autant que cela était possible, avec le présent appareil
lage.

Tous les essais ont été exécutés sur une échelle semi-indus
trielle.

PREMIÈRE SÉRIE D'ESSAIS

A l ’aide d’un coupe-racines, lès betleravés étaient transfor
mées en cossettes. Ces dernières avaient, en section, grossière
ment la forme d’un V et ne différaient des cossettes indus
trielles ordinaires que par le fait qu’elles étaient un peu plus 
fines.

(1) 1919, 61, N - J, 337.
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Les cosselles étaient extraites dans une batterie de diffu
sion composée, de huit chaudières,, chacune d’une contenance 
de 10,S litres.

Cette batterie de diffusion, de même que le mode opératoire 
employé, ont déjà été décrits dans l ’article précédent.

Le jus brut obtenu par diffusion était pcrcolé successive
ment sur une couche filtrante pourvue d’un échangeur de 
cations et une couche filtrante pourvue d’un échangeur 
d’anions.

A rencontre des essais antérieurs dans lesquels nous avions 
dû employer un appareillage improvisé, nous disposions 
cette fois d’un appareil Spécialement construit en vue de 
l ’usage envisagé.

La fuj. I représente cet appareil, compose de huit petits 
cylindres en tôle de fer, protégées contre la corrosion par 
une peinture résistant aux acides cl aux alcalis. Ces cylindres 
contiennent la couche filtrante, étayée par une toile de laiton 
et du gravier,

Les quatre cylindres supérieurs ont un diamètre intérieur 
de 20 cm et une capacité île 20 litres. Elles peuvent obtenir 
environ 10 1 <l’échangeur de cations. Les quatre cylindres 
inférieurs ont un diamètre intérieur également de 20 cm et 
une capacité de 23 1 et peuvent contenir environ 11 1 d’éclmn- 
geur d’anions.

La tuyauterie reliant les différents cylindres est aménagée 
de telle manière qu’en inversant les robinets, on peut effec
tuer les opérations suivantes :

1° Percolation du jus à travers un filtre calionique et un 
filtre anionique ;

2° Percolation du jus à travers deux unités de déminéra
lisation montées en série;

3° Désucrage des filtres avec de l’eau douce,
4° Rinçage séparé de tous les filtres avec fie l’eau de con

duite ;
5° Régénération des échangeurs de entions au moyen d’un 

acide et régénération des échangeurs d’anions au moyen d’un 
alcali ;

G° Élimination de l’excès d’agent régénérant par lavage 
à l ’eau douce.

A l’aide de l ’appareillage décrit ci-dessus on a effectué, 
en novembre 1048, des expériences « en continu ». Pendant 
trois jours et deux nuits, on a appliqué la méthode de diffu
sion à basse température et pendant les trois nuits et deux 
jours suivants, la méthode de diffusion normale.

Diffusion

La diffusion à basse température était réalisée exactement 
comme dans les essais antérieurs. On opérait à des tempéra
tures de 33-40°G et avec 0,3 %  S02, calculé sur le poids des 
cossetlcs. Les chaudières étaient remplies avec 8,3 kg de 
cossettes et l ’on soutirait, par chaudière, 0 1 de jus. Le contact 
durait de 2 h 30 min à 3 heures. 11 y avait toujours sept chau
dières en service et on versait dans la chaudière, située au 
milieu de la batterie, pendant la période de détente, la quan
tité nécessaire d’une solution de S02 à environ 8 % .

La diffusion normale était exécutée d’une manière analogue. 
Au milieu de la partie active de la batterie, la température 
atteignait 7Ü-75°C.

Chaque fois qu'une chaudière était remplie avec des cos- 
seltes fraîches, on en prélevait un échantillon. Lors du déchar
gement de chaque chaudière, on prélevait un échantillon 
de pulpe et un échantillon d’eau de presse. On réunissait 
huit échantillons et on analysait le tout. Les résultats de la 
diffusion avec emploi de S02 sont groupés dans le tableau 1, 
tandis que le tableau I I  donne ceux de la diffusion ordinaire.

Sur chaque portion de 45 I de jus brut (provenant de cinq 
diffuseurs) on analysait un échantillon. Le tableau I I I  donne 
les résultats pour le jus de diffusion avec emploi de S02 et 
le tableau IV  ceux pour le jus brut normal.

Qualitativement, on a observé entre la diffusion avec emploi 
de S02 et la diffusion normale les mêmes différences que dans 
les essais antérieurs :

1° Le jus de diffusion avec emploi de S02 était plus limpide 
et avait une couleur plus claire que le jus de,diffusion normale 
et il était moins sujet à s’altérer;

T a b l e a u  I

Esssai en continu de diffusion en présence de 50.,.

COSSETTES PUI.PE EAU DE PRESSION

I'ol. %  Invert. Pot. Pot. • %  SO,

19,0 0,1 0,5 0,4 0,009
17,9 0,1 0,4 0,4 0,014
18,3 0,0 0,1 0,2 0,008
17,8 0,1 0,1 0,1 0,000

■ — — 0,4 0,1 —

18,5 0,0 0,1 0,4 0,012
18,3 0,1 0,3 0,2 0,005
18,3 0,1 0,1 0,2 0,000
17,7 0,0 0,2 0,2 0,012

moyenne 18,2 0,00 0,24 0,24 0,009

T a b l e a u  II

Essai en continu de diffusion normale.

COSSETTES PUI.PE EAU DK PRESSION

Pot. %  Invert. Pot. Pol.

17,0 0,0 0,3 0,0
19,3 0,0 0,1 0,0
18,5 0,1 0,2 0,0
18,1 0,0 0,2 0,0
17,9 0,0 0,3 0,2
19,1 0,0 0,2 0,1
19,3 0,0 0,2 0,0
18,5 0,0 0,4 0,0

Moyenne 18,5 0,01 0,24 0,04
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2° La pulpe rie la diffusion avec emploi rie S02 avait une 
couleur très claire et une consistance sensiblement plus ferme 
que la pulpe normale ;

3° Le jus brut et la pulpe obtenus dans la diffusion à basse 
température exhalaient une très faible odeur de S02.

Tableau  III

Chiffres analytiques des jus bruts obtenus par diffusion 
en présence de SO.,. (Essai en continu).

m u x . POL.
%  

inverti 
too Itx

%
île cendres

100 UX

11. Q. 
apparent

a. g.
c j n lg é

15,74 14,12 0,95 2,48 89,7 90,9
10,88 14,77 1,13 2,67 87,5 88,9
15,18 13,20 1,57 2,77 87,0 88,9
14,87 12,78 2,20 — 85,9 88,8
14,72 12,71 1,44 3,53 86,3 88,0
14,50 12,01 1,83 3,30 86,6 88,9
14,02 11,94 1,33 — 85,2 80,9
14,36 12,43 1,07 2,80 80,6 88,2
14,07 12,18 — 2,G3 8G,0 —

14,40 12,40 1,00 — 86,1 88,1
14,18 12,02 1,05 3,31 84,8 86,8
14,98 13,18 1,40 2,07 88,0 89,7
15,44 13,53 1,38 2,91 87,G 89,4
10,04 13,97 1,47 — 87,1 89,0

Moyenne 14,97 12,99 1,52 2,91 80,3 88,7

Tableau IV
Chiffres analytiques des ¡us bruts obtenus par diffusion normale. 

(Essai en continu).

imix. POI.. %  inverti 
100 Bx

%
de cendrés i ou Bx

II. Q.
appâtent

IL Q.
corrigé

15,54 13,70 1,35 2,57 88,2 89,8
15,63 13,86 1,09 2,11 88,7 00,8
10,09 14,35 1,20 2,73 89,2 90,7
15,53 13,61 1,47 2,51 87,6 89,5
14,29 12,00 1,71 — 88,6 90,8
15,04 13,21 1,60 2,39 87,3 89,8
14,G9 12,80 1,35 — 87,1 ' 88,8
15,14 13,45 1,43 2,77 88,8 90,0
10,33 14,09 1,17 2,85 87,3 '83,9
17,09 15,43 2,32 2,83 87,2 90,2
17,79 15,51 i 1,71 2,87 87,2 89,3
10,34 14,45 1,42 — 88,4 90,2
15,11 13,10 \ 1,95 — 80,7 89,1
14,90 12,79 2,51 — 85,8 89,0

Moyenne 15,70 13,83 1,63 2,02 87,7 89,8

Des données numériques, il ressort que :
1° L ’extrait du jus. calculé d’après la formule :

(Pu! -j~ 1,26 X  inverti) cossettes - l'ol pulpe - Pol eau de presse
(l’ol +  1,26 X  inverti) jus brut ^

a été, en moyenne, égal dans la diffusion avec emploi de S02 
et dans la diffusion normale, soit respectivement 134 %  et 
128 o/o ;

2° La lixiviation de la pulpe dans la diffusion avec emploi 
de S02 a été satisfaisante, contrairement à ce qu’on avait cons
taté dans les essais antérieure;

3° Ainsi qu’il avait été observé précédemment, la teneur 
en cendres du jus de diffusion avec emploi de S02 est supé
rieure à celle du jus brut normal ;

4° La pureté du jus de diffusion avec emploi de S02 se situe 
à environ une unité plus bas par comparaison avec le jus 
brut normal. Cette pureté moindre ne peut être entièrement 
expliquée par le taux plus élevé, dans le jus ’le diffusion 
avec emploi de S02, de composants de cendres. Si l ’on calcule 
le pourcentage des substances organiques non-sucre, on trouve 
pour le jus de diffusion avec emploi de S02 8;4 %  et pour 
le jus de diffusion normal 7,6 %  ;

5° Le taux du sucre inverti est légèrement plus faible dans le 
jus de diffusion avec emploi de S02 que dans le jus de diffu
sion normale.

Percolation

Les jus bruts ont été purifiés par percolation, d’abord sur 
un lit filtrant pourvu d’un échangeur de cations et ensuite 
sur un lit filtrant pourvu d’un échangeur d’anions. Deux lits 
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filtrants de ce genre formaient ensemble, une unité. Il y avait 
quatre de ces unités numérotées de 1 à 4 .

Le jus de diffusion avec emploi de S02 fut traité avec les 
unités filtrantes 1 et 3 et le jus brut normal avec les unités 
2 et 4.

Toutes les unités contenaient au début 81 de Dusarit comme 
échangeur de cations. Au cours des essais, cette quantité 
tut complétée à 9 litres. Pour les différents filtres, cette opé
ration avait lieu aux moments suivants:

Unité filtrante I après le cycle 5 .
-  2 —
-  3 -  3.
— 4 — fi.

Les filtres anioniques étaient remplis do 11 1 d’Asmit, à

l ’exception de l’unité filtrante 1, qui contenait 8 1 d’Ionac 
A 300.

Pour permettre une bonne comparaison du comportement, 
vis-à-vis des échangeurs d’ions, du jus de diffusion avec emploi 
de S02 cl du jus brut normal, on a, dans chaque cycle, fait 
passer par les filtres une quantité constante de jus, à savoir 
45 litres. La vitesse de percolation était voisine de 27 1 de 
jus par heure, soit environ 3 volumes de jus/volume Dusarit/ 
heure.

On contrôlait l ’action des échangeurs d’ions en mesurant, 
chaque fois après le passage de 5 1 de jus, le pli du liquide 
quittant l ’échangcur de calions, ainsi que celui du percolat 
de l’échangeur d’unions. En outre, on mesurait le degré Brix 
du jus sortant. Lors du désucrage des filtres, on considérait

N* «tu cycle,

Sorte de ju s .

lîr ix .........................
Po l............................
Inverti/100 B x .........
Inv./lOO sucre total
Cendres/100 B x .......
It.Q. apparent..........
It.Q. corrigé............

Tableau V
Jus de diffusion obtenu en présence de SO.¿, sur l’unité filtrante I.

10

14.40
12.40 
1,60 
1,82

86,1
88,1

9,60
9,00
4,05
4,08
0,21

94.4
99.5

14,98
13,18
1,40
1,55
2,67

88,0
89,7

11,89
11,14
3,33
3,40
0,08

93,7
97,9

Moyenne

14,64
12,79
1,49
1,69
2,97

87,3
89,1

«\'° du çycle.. ........................ I 43

Soi'te de ju s ...................... . Jt D It It 11 n D

B r ix .................................. 15,74
14,12
0,95
1,05
2,48

89,7
90,9

11,44
10,95
2,50
2,53
0,09

95,7

15,18
13,20
1,57
1.77
2.77 

87,0 
88,9

11,31
Po l................................... — 11,90

Inverti/100 B x ..........................
10,71
2,90
3,01
0,27

94,7
98,4

1,71
11,18

Inv./lOO sucre total .................... 2,10

Cendres/100 B x .................... 0,1 3,1S
2,18

B.Q. apparent............................ 0,17

It.Q. co rrigé................... 82,3 93,5
84,3 90,2

N° du cycle................................ 6 ï

Sorte de ju s ........................ It D It I)
----------

It n

B r ix ........................................... 13,19
11,63
1,24
1,38

9,92 
n 57

10,48
9,96
2,14
2,19
0,2

95,0
97,7

14,56
12,61
1,83
2,06
3,30

86,6
88,9

11,05
Pot.............................. 12,71 

1,44 
1,03 
3,53 

su a

14,30 —

Inverti/100 B x ....................... 1,99
2,00
0,30

96,5
99,0

10,57 12,43 —
Inv./lOO sucre to ta l.....................

2,62
2,05

1,07 —

Cendres/100 B x ........................ 1,88 —
It.Q, apparent................................ 88,2

89,8

— 2,80 —
It.Q. co rrigé............................... qq n 95,7 80,0 —

99,0 88,7 —

10,96
10,39
2,71
2,75
0,18

94,9
98,2

n =  jus tirulj 1) —  jus épuré; II. <j. =  pureté.
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le liquide sortant comme du jus épuré, dès que le degré Brix 
dépassait S, tandis qu’on poursuivait le désucrage du filtre 
jusqu’à ce que le degré Brix fût devenu inférieur à ».

Régénération

Après que, par rinçage avec de l’eau (froide) de conduite, 
les impuretés « mécaniques » eussent été éliminées, l ’cchan- 
geur de cations était régénéré avec 20 1 d’acide chlorhydriquo 
à 3 %  ; on laissait passer cette quantité en 30 min, à raison 
de o volumes/heure. L ’excès d’agent régénérant était éliminé 
par lavage à l ’eau adoucie jusqu’à ce que le p li eût dépassé 2 .

L ’écliangeur d’anions était lavé avec de l’eau de conduite

et ensuite régénéré avec 20 1 de soude caustique à 3 %  à une 
vitesse de 40 1/heure. On le rinçait avec de l’eau adoucie 
jusqu’à ce que le liquide sortant eût un pli de 11.

De temps en temps, on procédait, en guise d’un nettoyage 
extra des filtres, à une « grande » régénération. A cet effet, 
on traitait l’échangeur de cations par 20 1 de soude caustique 
à 3 o/0 et l ’échangeur d’anions pour 20 1 d’acide chlorhydrique 
à 3 % . Après élimination par lavage de la soude caustique 
ou de l ’acide, on régénérait, suivant le procédé normal, avec 
un acide ou un alcali.

Unité filtrante 1 après le cycle 7.
— 2 après les cycles 3 et 7.
— 3 — 0 et 8 .
— 4 — 4 et 7.

Tableau VI

Jus de diffusion obi en u en présence de SO?, sur unité filtrante 3.

A” du cycle.................................... 1 2 3 4

Sorte de ju s ................................... 11 I) II D R D R 1)

B r ix .............................................. 10,88 12,73 15,03 9,87 14,87 12,00 12,21 9,29
ro i................................................. 14,77 12,13 12,83 9,07 12,78 11,24 10,75 8,69
Inverti/100 Bx .............................. 1,13 2,71 1,66 3,01 2,26 2,95 1,22 3,16
I uy./IOO sucre to ta l..................... 1,27 2,74 1,90 3,15 2,54 3,04 1,37 3,24
Cendres/100 Bx ............................ 2,67 — 4,06 — — 0,17 3,28 0,32
It.Q. apparent................................ 87,5 95,3 85,4 91,9 85,9 93,7 87,8 93,5
R.Q. corrigé ................................. 88,9 98,9 87,4 95,6 88,8 97,4 89,4 97,5

N* du cycle.................................... 5 6 7 8

Sorte de ju s .................................. 11 D R D 11 D R D

B r ix .............................................. 13,72 10,62 14,78 14,02 9,17 14,07 10,94
ro i................................................. 12,08 9,96 12,52 — 11,94 8,34 12,18 10,06
Inverti/100 B x .............................. 1,44 2,35 1,84 — 1,33 2,63 — 2,67
Inv./100 sucre total ..................... 1,61 2,43 2,13 _ 1,53 2,79 — 2,80
Cendrcs/100 B x ............................ 2,78 0,66 — — — 1,20 2,63 1,01
R.Q. apparent................................ 88,0 93,8 84,7 — 85,2 90,9 80,6 92,0
R.Q. co rrigé................................. 89,8 90,8 86,5 — 80,9 94,2 -- 95,3

9 10 Moyenne

Sorte de ju s .................................. n D 11 D R 11

B r ix .............................................. 14,18 10,38 15,44 11,34 14,52 10,70
Bol................................................. 12,02 9,40 13,53 10,48 12,54 9,93
Inverti/100 B x .............................. 1,65 3,07 1,38 2,57 1,55 2,79
Inv./100 sucre total .................... 1,90 3 25 1,54 2,68 1 76 2,90
Cendres/100 B x ............................ 3,31 1,16 2,91 0,20 3,09 0,68
R.Q. apparent................................ 84,8 90,6 87,6 92,4 80,3 92,7
R.Q. co rrigé................................. 86,8 94,4 89,4 95,0 88,2 96,2

H =  jus brut; D =  jus épuré; H. Q. =  pureté.

Vol. 63. — N» 4
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Schéma du temps

Le schéma du temps pour les différentes opérations se 
présentait comme suit :

Percolation du ju s ............
Désucràge ......................

100 min. 
45 min.

T otai...........................  145 m in.
Lavage de l’échangeur de

cations................................  20 min.
Régénération.......................... 30 min.
Rinçage.................................  00 min.

T o t a l   110 min.

Lavage de l ’éçjîangcur d'anions. 10 min.
Régénération.......................... 30 min.
Rinçage...................................  103 min.

T otai......................  145 min.

Le temps nécessaire pour le cycle complet égale 290 min., 
soit environ 5 heures.

Ce schéma- du temps a généralement pu être maintenu, 
bien que le temps disponible pour le lavage de Rcchangeur 
d’anions après la régénération soit un peu juste.

Dans ce schéma ne sont pas prévues les grandes régénéra
tions nécessaires de temps en temps.

T a b l e a u  VII

Jus norm al sur unité filtrante 2.

N* du evrle.................................. . 1 2 3 4

S u ie de ju s .................................. It D It 1) It 1) It I)

B r ix .............................................. 11,50 S,80 12,14 9,79 15,54 11,92 10,09 10,86
l’o l........................................................... 9,80 8,19 10,44 9,19 13,70 11,20 14,35 10,37
Inverti/100 lix .............................. 1,06 4,15 1,66 3,17 1,35 2,0 1,20 2,70
Inv./lOO sucre to ta l..................... 1,23 4,22 1,88 3,24 1,50 2,00 1,32 2,73
Cemlres/100 B x ............................ _ . 0,11 1,98 0,61 2,75 1,1 2,73 __
U.Q. apparent................................ 85,2 93,1 80,0 93,9 88,2 94,5 89,2 95,5
U.Q. co rrigé................................. 80,5 98,3 88,1 97,9 89,9 97,04 90,7 98,9

.N” du eveie.................................. 1 6 7 8

Sut te de ¡us.................................. It 1) It 1) It 1) it 1)

llr ix .............................................. 15,53 12,65 15,04 10,80 15,14 10,54 17,79 13,46
Pol........................................................... 13,01 11,60 13,21 9,91 13,45 9,64 15,51 12,25
Iiiverli/100 B x .............................. 1,47 1,74 1,00 3,24 1,43 3,01 1,71 2,18
Inv./lOO sucre total .................... 1,64 1,85 1,78 3,38 1,58 3,16 1,92 2,32
Cendres/100 B x ............................ 2,51 1,0 2,39 1,5 2,77 2,0 2,87 __
B.Q. apparent................................ 87,0 91,7 87,8 91,8 88,8 91,5 87,2 91,0
1S.Q. co rrigé................................. 89,1 93,9 89,8 95,8 90,0 95,3 89,3 93,8

N" du cycle.................................... 9 Moyenn •

Sui te de ju s .................................. It L> It 1)

B r ix .............................................. 15,21 13,71 14,89 11,39
Po l................................................. 12,83 12,47 12,99 10,56
Inverti/100 B x ............................. 1,80 0 55 1,48 <•>75
Inv./lOO sucre total ..................... 2 08 9 70 1,06 2,89
Cendres/100 B x ............................ 55 1, 15
B.Q. apparent................................ 84,4 91,0 87,1 92,7
B.Q. co rrigé............................. 80,7 94,2 S9,0 90,1

li — jus brut: I) =s jus épure ; It. g. — pureté.

Vol. 03. — N* 4.
A v r i l  1950.
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Résultats

f,cs graphiques des jig. 2, 3, A cl 3 donnent les caractéris
tiques relatives au pli et au volume,' ainsi qu’à l ’allure du 
degré Brix lors du traitement du jus de diffusion avec emploi 
de S02 par l ’unité filtrante i des cycles nM 2, 7, 8 et 12, Dans 
le deuxième cycle, on a employé 8 i de Dusarit el A 1 de A 300 : 
dans les cycles 7, 8 et 12, les lillres étaient remplis avec 9 1 
do Dusarit et S 1 de A 300. Après le 7e cy'de, on procéda à 
une grande régénération.

Les graphiques des fig. 0, 7, 8 , 9 et 10 reproduisent les 
courbes pli-volume, ainsi que l ’allure du degré Brix dans les 
cycles 2, A, 5, 7 et 10 avec le jus brut normal sur l ’unité fil
trante A. Après le 6° cycle, la quantité de Dusarit fut portée

de 8 à 91 ; après le 4° cycle eut lieu une grande régénération.
Les tableaux V cl VI donnent les résultats d’analyse du jus 

brut de diffusion avec emploi de S02, ainsi que des jus épurés 
obtenus à partir do ce dernier par traitement avec les unités 
filtrantes 1 et 3. Dans les tableaux V il et V III, on a groupé les 
données analytiques relatives au jus brut normal et au jus 
épuré sur les unités filtrantes 2 et A.

Discussion des résultats

Ce qui frappe surtout, c’est le comportement différent 
vis-à-vis do la Dusarit du jus de diffusion avec emploi de 
S02 et du jus brut normal. On voit que l’allure de la courbe

Tableau V III
Jus brut normal sur unité filtrante 4.

iV  du cycle.............

Sorlo de ju s ............

B r ix .......................
Pot..........................
Iiivcrti/100 B x .......
Inv./lOO sucre total
Ccndres/100 B x ___
R.Q. apparent.........
B.Q. corrigé .

N* du cycle..............

Sorle de ju s ............

B r ix .......................
Po t,........................
Inverti/100 B x .......
Inv./lOO sucre total1
Cendrcs/100 B x ___
B.Q. apparent ;.
R.Q. co rrigé..........

N* du cycle..............

Sorte de ju s ............

B r ix .........................
Pot............................
Inverti/100 Bx .......
Inv./lOO sucre total
Cendres/100 B x ......
R.Q. apparent..........
R.Q. co rrigé............

12,30
10,88
0,91
1 , 0 2
■2,85

8S,5
89,0

8,97
8,34

0,11
93,0

12,18
10,70
1,38
1.54
2.55 

87,8 
89,6

9,48
8,80
3,41
3,50
0,32

92,8
97,2

15,03
13,86
1,69
1,80
2,11

88.7
90.8

10,07
13,05
1,31
1,51
2,80

84,9
S6,0

13,85
12,09
2,14
2,27
0,94

01,6
94,3

14,29
12,06
1,71
1,88
1,88

S8,6
90,8

12,34 
11,32 
2,75 
2,89 
1 2 

91,7 
95,2

14,69 
12,80 
1,35 
1,52 

‘ 3,88 
87,1 
88,8

11,43
10,74
3,72
3,77
0,44
94,0
98,7

16,83
14.09 
1,17 
1,32 
2,85

87,3
88.9

10,34
14,45
1,42
1,58

8S,4
90,2

13,30
12,47
3,18
3,20

93.3
97.3

Moyenne

14,79
12,96
1,30
1,53
2,70

87,6
89,4

12,10
11,50
1,94
1,99
0,74

95,0
97,5

11,82
10,74
4,41
4,57
0,51

90,9
90,4

11.07 
10,83
3,08
3,18
0,61

92,9
96.7

lt =  jus brut; 1) = jus épuré ; it. Q. — pureté.

370 Vol. 03. — ¿V 4.
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7>II volume, caractéristique du filtre à Dusarit, est, pour le 
jus de diffusion avec emploi de S02, normale dans chaque 
cycle. Le p li demeure constant à un niveau voisin de 2 jusqu’à 
l ’épuisement du liltre, pour ensuite monter peu à peu. Lors 
de la percolation du jus brut normal, le p li a, après le liltre 
à Dusarit, une allure anormale, sauf dans les premiers cycles 
de la deuxième série d’essais. La partie horizontale de la 
courbe est peu prononcée. Le p li monte déjà lorsqu’il ne peut 
encore être question de l ’épuisement du filtre. Ce fait montre 
que l ’échange d’ions ne peut être ininterrompu. Les chiffres

Tableau IX

Pourcentage de cendres éliminées.

N»
DIFFUSION 

on présence de SO, DIFFUSION NORMALE!

du cycle
Filtre t Filtre 3 Filtre 2 Filtre i

1 ................... 90 0,5 90 %  (*)
2 ............. 98 %  (*) — 09 0/0 9G %
3 ............. 90 % 94 0/0 (*) 58 % 88 %
4 ................... 94 % 91 % — 07 %
5 ............. 90 0/o (•) 75 % 30 % 08 %
G ................... 94 % — 38 o/0 50 %  (*)
7 ........... — 00 %  (*) 29 % 90 0/0
8 ................... — 02 % — 83 %  ■

9 ............. 93 %  (*) 04 % — —

1 0 ............. 90 0/o 90 % — —

Moyenne . . 94 % 77 % 54 % 78 9Í,

Les valeurs portant l ’indication (*) ont été calculées d’après la 
teneur en cendres du jus dilué et la valeur moyenne de la teneur 
en cendres du jus lirut, étant donné qu’on ne disposait pas de chiffres 
se rapportant au jus brut correspondant.

Tableau  X

Effet d'épuration total.

N"
DIFFUSION 

en présence de SO, DIFFUSION NORMALE

Fil re t Filtre 3 Filtre 2 Filtre a

1 ........ 90 % 87 %
2 ........ — 05 % 82 % —
3 ............. 85 % 73 0̂ 70 % 73 %
4 ............. 76 % 70 % 88 o/0 73 %
5 ............. 90 % 69 % 42 o/0 57 %
6 ........ SI % _ 59 % 48 %
7 ............. 91 % 50 % 50 % 88 %
8 ........ — 02 % 49 % 08 %
9 ............. 90 % 58 % — 73 %

1 0 ............. 72 % — — —

Moyenne .. 84 % 09 % 60 % 09 %

obtenus pour l’élimination des impuretés contenues dans les 
jus, tels qu’ils figurent dans les tableaux IX  et X, indiquent 
également un encrassement graduel des filtres d’échange.

Le filtre 1, qui contenait comme échangeur d’anions 
A 300 et dans lequel on a traité le jus de diffusion avec emploi 
de S02, s’est le mieux comporté. Les résultats obtenus avec les 
trois autres filtres ne diffèrent que peu entre eux. Cette lente 
régression d’activité des échangeurs d’ions indique que les 
impuretés « physiques » n’ont pas été entièrement éliminées 
des filtres, ni par les régénérations normales, ni par les 
grandes régénérations. Dans certains cas, on observe une va
leur plus élevée, mais cela ne change rien à la tendance y 
générale.

En conséquence, cette série d’expériences continue en subs
tance les résultats des essais décrits précédemment. Toutefois 

1 les différences de comportement du jus de diffusion avec emploi 
de S02 et du jus brut normal sont moins prononcées qu’elles 
ne l ’avaient été dans les essais précédents. La différence la 
plus importante consiste eu ceci : dans les essais dont il est 
question ici, on n’a pas, à l ’encontre de ceux décrits dans le 
premier article, réussi à obtenir, à partir du jus de diffusion 
avec emploi do S02, un pêrcolat limpide ou presque. D’autre 
part, on a opéré plus rapidement que dans les expériences 
précédentes, à savoir à la vitesse de 3 vol. de jus/vol. de 
Ousarit/h contre 2 vol. de jus/vol do Dusarit/heure. Autre 
différence : dans les essais ici exposés, on a employé des bette
raves fraîches, tandis que dans les essais décrits antérieure
ment, en était parti de betteraves ensilées.

La vitesse de percolation exerce une grande influence sur 
la limpidité du percolat : c’est, ce qu’on a pu constater dans 
certains cycles, dans lesquels on a opéré à une vitesse d’environ 
4 vol./vol. de Dusarit/heure. En général, le percolat était 
respectivement plus limpide ou plus trouble, suivant que la 
vitesse était plus faible ou plus élevée. Or, dans l’emploi 
industriel d’échangeurs d’ions pour l ’épuration du jus, 
il serait nécessaire d’appliquer des vitesses encore supérieures, 
d’une part, pour augmenler la quantité de jus épuré par unité 
de volume d’échangeur d’ions par jour et, d’autre part, pour 
réduire les pertes de sucre par inversion dans l’échangeur de 
cations.

CONCLUSIONS
1° Le jus de diffusion avec emploi de S02 affaiblit l ’action 

de la Dusarit, dans une moindre mesure que ne le fait le jus 
brut normal ;

2° Aussi bien lors de la percolation du jus de diffusion 
avec emploi de S02 que lors de celle du jus brut normal, la 
Dusarit adsorbe des substances qui entravent la diffusion des 
ions échangeurs. Ces substances sont probablement de nature 
colloïdale ;

3° Ces substances adsorbees ne sont entièrement éliminées, 
ni par la régénération normale, ni par la grande régénération ; 
le traitement par la vapeur, tel qu’il avait été pratiqué dans 
les essais antérieurs exposés dans la première communication, 
n’a pas non plus donné un effet complet ;

4° Il n’est pas possible, en partant, soit du jus brut normal, 
soit du jus de diffusion avec emploi de S02, d’obtenir avec 
la technique de percolation, à des vitesses supérieures à 3 vol. 
de jus/vol. de Dusarit/h, un percolat limpide. Cependant, 
le jus de diffusion avec emploi de S02 donne toujours un meil
leur résultat que le jus brut normal.

{’.-1 suivre)
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Fig. I. - Vue générale de l'installation de refroidissement, morcellement et manutention du brai, 
avant construction de la galerie de protection

Exploitation du brai
par André LECŒUVRE

Ingénieur E.S.P.C.I.

Il y a quelques années encore, le bra! de houille éta it exploité exclusivem ent à la 
main. C e tte  opération  est extrêmement pénible pour le personnel et de plus très 
onéreuse. A u ss i de nom breuses solutions ont-elles été p roposées. O n  les passe rap i
dem ent en revue pou r en arriver à la description  d 'un  p rocédé  récent consistant 
à fa ire  arriver le brai liquide sur un tap îs m obile  de  caoutchouc et à l 'y  refroid ir 
p a r des filets d 'eau . Le ruban de brai refroid i se casse de lui-méme au haut de

sa course.

Introduction
t

L e  brai, et en particulier le brai de houille, est un corps 
dont certaines propriétés physiques sont exception
nellement exaltées : conductibilité calorifique et élec
trique, variation de. viscosité avec la température et, 

par suite, vitesses de fusion et de ramollissement, etc. Même 
ceux qui ont l’habitude de le manipuler éprouvent parfois 
quelque surprise devant les résultats inattendus de la mani
festation de l ’une de ses propriétés.

Voilà, sans doute, une des raisons qui expliquent qu’à 
l’heure actuelle, en d’assez nombreux endroits, l ’exploitation 
du brai s’effectue encore suivant des procédés où la pioche 
(et, par suite, celui qui la manie) intervient largement, bien 
que, par des modalités variées, on soit parvenu à apporter 
même pour ce travail à la main des améliorations notables.

Vol. 03. — N°
A v r i l  1 9 5 0 .

Tous ceux qui ont eu à se trouver exposés à des poussières 
de brai, en particulier par temps ensoleillé, savent l ’impres
sion de cuisson, de « coup de soleil » provoquée par leur 
contact. Que dire de l’effet produit sur des hommes astreints 
des journées entières à l ’exploitation de cette matière pour 
laquelle certains épidermes sont assez sensibles pour que ce 
travail soit interdit à leur propriétaire? Nous ne ferons que 
rappeler les dermatoses, les « boutons du brai », les modifi
cations cutanées importantes, auxquels sont exposés les 
casseurs ou chargeurs, plus particulièrement ceux qui 11e se 
livrent pas à des ablutions suffisantes.

11 est donc vivement souhaitable de n’avoir à utiliser pour 
les manipulations d’exploitation et de livraison qu’un person 
nel aussi réduit que possible.

Nous rappellerons d’abord quelques-unes des méthodes 
utilisées jusqu’à maintenant pour l ’exploitation du brai,
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Fig. 2. - Autre vue de la même Installation
/

pour terminer par l ’examen de celle que nous avons mise 
au point à l ’installation de distillation de goudron du Cor- 
nillon, de « Gaz de France ».

Méthodes employées

— Chargement et livraison du brai liquide (donc à tempé
rature relativement élevée) en wagons-citernes ou autos- ' 
citernes : solution idéale, mais d’un emploi malheureusement 
limité par les conditions d’emploi, de délai de livraison et 
de réception chez l’utilisateur.

— Coulée et refroidissements en grandes fosses.
Cette méthode est celle qui a été la plus largement utilisée 

avec des modalités diverses :
A) Four éviter l ’émission de fumées au moment de la 

coulée du brai très chaud ;
— Emploi de 1’« appareil Regnault » (au Gaz de Paris), 

grosse cloche renversée sur une fosse de l ’ordre de 300 t dans 
laquelle le brai se refroidit lentement à l’abri de l ’air, pour 
s’écouler sans interruption dans les fosses d’exploitation où se 
termine son refroidissement.

B) Pour permettre une exploitation plus rapide et augmen
ter le nombre des postes de chargement :

— Emploi de fosses remplies sur une hauteur faible (de 
l ’ordre de 0,40 m) et utilisation de fosses délimitées par des 
murettes de blocs jointoyés de poussier do brai.

C) Pour l'exploitation de la couche de brai en fosses :
a) Emploi do coins qui détachent de gros blocs, eux-mêmes 

débités en plus petits morceaux à l ’aide de pioches (méthode 
qui permet l ’attaque de couches de brai d’épaisseurs très 
différentes : 0,30 m à 2 m) ;

b) Emploi d’explosifs, mais la couche de brai doit présenter 
une certaine importance : au moins 1,50 m;

c) Emploi de cartouches d’anhydride carbonique (procédé 
Cardox), qui remplacent l ’explosif et pour lesquelles est 
utilisé un système intéressant de perforation du brai ;

d) Emploi de « marteaux brise-béton » pneumatiques,

A . Lecœuvre. - EX PLO ITA TIO N  DU BR A I

mais qui ne sont utilisables qu’avec des épaisseurs ne dépas
sant guère 0,40 m ;

e) Emploi de chaînes déposées en fond de fosses, qui per
mettent, par tirage, la dislocation de la couche de brai 
au-dessous de laquelle elles se trouvent noyées : ne sont 
utilisables que pour des couches de brai ne dépassant guère 
1 m (?).

D) Pour le chargement en camions ou en wagons, emploi :
de « pelles » : par charge directe, par l ’intermédiaire d’un 

tapis de chargement, de bennes grues, de bennes mobiles 
hissées sur châssis automobiles (bennes Mousset) ;

de grues à benne preneuse ;
de ponts-porliqués.
— Coulées, en petites fosses, ou en bacs de 60 l, solution 

fréquemment adoptée en Allemagne et en Grande-Bretagne, 
sous une épaisseur de l ’ordre de 0,30 m, refroidissement de 
l ’ordre de la semaine, cassage à la pioche et déversement dans 
wagons en contre-bas.

Les bacs ont été parfois réduits à 5 t (Rütgcrswerkc, à 
Rauxel), ce qui permet, après cassage à la pioche, le bascu- 
lage dans les wagons.

— Coulée en mouleaux, ce qui offre l ’avantage de masses 
relativement importantes à Surface extérieure très réduite, 
d’où réduction considérable des ennuis susceptibles d’être 
causés par le mouillage du brai en cours de transport et 
suppression de la production de poussière.

En Allemagne, le procédé est employé depuis de nombreuses 
années avec des moules mobiles ouvrants (entre autres à 
Meiderich, par la Gesellschafl für Teervcrwertung).

A Lyon, où la distillerie de goudrons de Saint-Fons, de 
« Gaz do France », a mis récemment en route son procédé 
utilisant des moules fixes se remplissant par cascade, suivant 
des alignements parallèles, le pain de brai (de 500 kg) est 
extrait par pont-portique et peut être chargé directement 
sur wagons.

— Grenaillage : refroidissement par coulée de filets de brai 
dans l’eau et, pour certains procédés, reprise des grains par 
vis sans fin (préconisé par Koppers).

— Ecaillage : par coulée sur un cylindre rotatif mouillé 
sur lequel il est ràclé après refroidissement (procédé très 
fréquemment utilisé aux États-Unis et en Allemagne).

Flg. 3. - La même installation terminée
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— Coulée sur bande en acier, procédé qui a été utilisé aux 
États-Unis et sur lequel nous n’avons pas eu de renseignements 
précis.

— Coulée sur courroie métallique sans fin constituée par 
des fils d’acier galvanisé.

Méthode nouvelle

Nous en arrivons à la solution que nous avons imaginée 
(elle a fait l ’objet d’un brevet), dont la réalisation industrielle 
(50-60 t de brai par jour en deux services de 8 h) est en fonc
tionnement depuis plus d’un an à l ’usine des goudrons du 
Cornillon, aux portes mêmes de Paris.

Le brai sortant de l ’appareil de distillation continue (au 
Cornillon, il s’agit d’un appareil Ab der Halden « passant » 
120 t par jour) est refroidi à la température de coulée oplima 
(pour du brai de 720 de point de ramollissement K.S., cette 
température est do l’ordre de 105° à 120°, mais peut s’élever 
à 150°), puis est dirigé sur un petit bac de répartition d’où il 
s’écoule en gros filets sur un lapis de caoutchouc.

Ce tapis, mouillé au préalable, entraîne ainsi un groupe 
de bandes, que l ’on amène d’ailleurs, en augmentant l ’impor
tance des filets, à ne plus former qu’un large ruban d’une 
épaisseur de l’ordre du centimètre.

Le brai, encore liquide, reçoit une fine pulvérisation d’eau 
qui crée presque immédiatement en surface une légère pelli
cule évitant la pénétration de l’eau au sein du brai.

Puis, le lapis, dont les bords relevés (ou plus épais) forment 
goulotte, s’élève, entraînant lentement le brai, tandis qu’un 
courant d’eau, s’écoulant d’une rampe disposée vers sa partie 
supérieure, refroidit le ruban.

Au-delà de la rampe d’écoulement de l’eau, un dispositif 
peut soulever le ruban de brai pour éliminer le peu d’eau 
qui mouille encore sa surface. Le séchage pourrait être com
plété par brossage et par courant d’air.

Le ruban arrive froid en haut de sa course, se casse de 
lui-mûme (des amorces de cassure pourraient d’ailleurs êtro 
créées à l ’aide d’un rouleau imprimeur), les morceaux sont 
recueillis dans une petite trémie d’où ils s’écoulent sur un 
nouveau tapis, moins large et plus rapide, disposé sur un long 
bras orientable. Ce dernier permet do déverser le brai, soit 
dans une trémie do chargement d’où il pourra s’écouler direc
tement dans le véhicule de livraison (wagon ou camion), 
soit en tas pouvant atteindre une hauteur de 6 à 7 m de hauteur. 
Ce tas est exploité à la demande par une grue ou un pont- 
portique à benne preneuse.

Les morceaux, en se cassant, produisent bien un peu de 
poussière, mais en très petite quantité, de sorte qu’ils ne se 
recollent que fort peu au soleil et l ’exploitation à la benne 
s’effectue très facilement.

La présentation du brai sous cette forme de morceaux de 
1 cm d’épaisseur environ convient d’autant mieux aux utili
sateurs, que cela économise le concassage des gros blocs qu’ils 
avaient l ’habitude de recevoir.

Ce procédé doit également pouvoir être employé avec avan
tage par les industries pétrolières pour la commercialisation 
de leur brai de pétrole.

Fiq. 4. - Yue sur le brin supérieur du tapis
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Les soufflards boracifères 

de la Toscane
par G. COPPA ZUCCARI

Les soufflards de la Toscane, connus depu is l'antiquité, constituent une inté
ressante m anifestation volcanique, m ais en outre, depu is qu 'on  a constaté, 
en I 777, qu ils fournissa ient de  l 'a c ide  borique, leur exploitation a pris une 

grande  im portance industrielle.
C e tte  exploitation se p ratique  aujourd 'hu i suivant des m éthodes modernes, 
et les installations, détruites par les A llem ands, ont été reconstruites sur un

plan grand iose.

L e  phénomène des soufflards boracifères de la Toscane 
a excilé de tout temps un grand intérêt, non seule
ment du fait de son étrangeté et de son importance 
scientifique, mais aussi à cause de la possibilité qu’il 

offre d une exploitation industrielle. Les soufflards se pré
sentent sous l ’aspect de fumerolles blanches et mobiles d’où 
la vapeur sort en sifflant, ou de petits bassins ou lagons dans 
lesquels l ’eau boueuse est maintenue en ébullition par la sortie 
violente de la vapeur.

Ces dégagements de vapeur à haute température étaient 
connus dès le temps des Romains— Lucrèce en fait une ample 
mention dans son poème De rerurn natura — mais c’est seu
lement 011 1 777 qu on a constaté, dans les eaux des lagons, la 
présence de l’acide borique.

Ces manifestations pseudo-volcaniques, présentant quelque 
analogie avec les geysers, ou avec leurs solfatares, proviennent, 
à ce qu’on croit, de réservoirs magmatiques en activité, situés 
à une profondeur île 4 ou S km et recouverts d’une couche 
schisteuse imperméable, mais offrant par ci par-là des cre
vasses à travers lesquelles se dégage la vapeur. Elles sont 
répandues sur une vaste zone de plus de 200 km2, au sud de 
Vol terra, aux alentours de la petite ville de Larderello.

Depuis qu’on a commencé à utiliser l ’énergie mécanique et 
thermique de la vapeur îles soufflards, on a fait des sondages 
et des recherches pour repérer les sources de la vapeur, afin 
d’augmenter les possibilités d’exploitation. Lorsqu’on a 
repéré une telle source, on cherche à l'atteindre par des

Flg. 1. - Soufflards naturels

forages, pour lesquels on emploie maintenant des machines 
« rotary » américaines du type le plus moderne. Il s’agit d’un 
travail long et coûteux, car l ’alternance des couches comprend 
des terrains légers et d’autres compacts cl même très durs. 
En outre, quand on a enfin trouvé la vapeur, se manifestent 
parfois de violentes explosions, avec des jets de vapeur et 
d’eau bouillante, qui font sauter en l ’air l ’installation.

La température de la vapeur à sa sortie du soi varie, d’un 
forage à l ’autre, de 140°C à un maximum de 215°C. La pres
sion aussi donne des valeurs fort différentes et va de 5 à 
27 atmosphères. La vitesse moyenne de la vapeur à sa sortie 
est de 12q m/sec, le maximum étant de 400 m à peu près. 
La portée des soufflards, c’est-à-dire la quantité de vapeur 
émise dans un temps donné, est fort différente de l’un à l’autre ; 
on a constaté des portées atteignant jusqu’à 180 t par heure.

La composition du fluide est à peu près la même partout. 
En moyenne, 1 kg de vapeur naturelle contient :

Vapeur d’eau, H ,0 .......................... 955,29 g
Anhydride carbonique, C0 ,.\  41,85 g
Gaz combustibles, Clf4. IL,............  1,10 g
Hydrogène sulfuré, ILS  ...............  0,92 g
Azote N , ..................    o’;3o g
Acide borique, H3B03....................  0,85 g
Ammoniaque, NIL, ......................  0,19 g
Gaz rares, Ile, Ar, Ne, Kr, X   t ’em8

Fiq. 2. - Lagon naturel
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manière différente; selon qu’elle provient des turbines action
nées directement par la vapeur naturelle ou des turbines 
alimentées indirectement par la vapeur pure. Dans le premier 
cas, la vapeur contient tout l ’acide borique originaire, et 
l ’extraction en est faite par lavage avec de petites quantités 
d’eau dans lesquelles l’acide borique passe à l ’état de solution, 
ou bien 011 fait passer là vapeur à travers une couche d’eau. 
On a aussi adopté, avec succès, un système de lavage en contre- 
courant.

Lorsque les turbines sont alimentées par la, vapeur pure, 
l ’acide borique reste entièrement dans l’eau de condensation. 
Et comme celte eau sert à alimenter les chaudières pour la 
production de la vapeur, elle subit déjà, de ce fait, une pre
mière concentration.

Les deux solutions sont ultérieurement soumises à l’évapo
ration dans de vastes bassins ouverts, à grande surface, 
qui utilisent la chaleur de la vapeur sortant des turbines à 
alimentation directe ou des transformateurs de vapeur. On 
a dû renoncer à se servir du fer pour la construction îles bassins 
d’évaporation, car il est attaqué par l’acide, et l ’on s’est vu 
obligé de le remplacer par le plomb. On emploie aussi des 
évaporateurs à aspersion, c’est-à-dire des appareils à 
serpentins plus grands, auxquels on ajoute une circulation 
mécanique des solutions à concentrer : l ’eau boriquée, chauffée 
à une certaine température, est lancée par une pompe et 
retombe en pluie dans le bassin. On obtient ainsi une évapo
ration unitaire plus rapide.

Quand la solution a atteint une concentration de 14-15 % , 
011 la soumet à un refroidissement rapide, au moyen de venti
lateurs, et l ’acide borique précipite alors en cristaux qu’on 
fait passer à travers îles toiles liltrantes. On éliinfne toute 
trace d’eau-mère par des centrifugeuses, on fait sécher et 011 
obtient l ’acide borique brut au titre de 93-97 % .

Dans l ’eau-mère, il reste de l ’acide borique dans la propor
tion de 4 ou 5 %  et tous les sels solubles qui étaient contenus 
dans la vapeur et dans l’eau originaire : sulfates de sodium, 
de magnésium et d’aluminium.

On soumet à des traitements ultérieurs pour le raffiner et 
le porter au titre de 99,5 %  l’acide borique qui n’est pas 
vendu à l ’état brut. A cet effet, on dissout l’acide borique 
brut dans l ’eau à chaud, dans des cuves revêtues intérieure
ment de plomb, pourvues d’agitateurs et chauffées par la 
vapeur des soufïlards. La solution est ensuite filtrée à travers

Fig. 4 - Chaudières è aspersion

On peut rappeler ici que la première découverte de l ’hélium 
dans un gaz naturel a été faite, en 1893, par le professeur 
R. Nasini, justement dans les soufflards de Larderello.

Pour l ’utilisation thermo-électrique, la vapeur est intro
duite, sous la pression de 4.5 alm et à la température de 185°C, 
dans des turbines accouplées avec des alternateurs.

Les Allemands, pendant leur retraite, ont détruit systé
matiquement toutes les installations et toutes les machines, 
les puits et les sondes, les bâtiments et tout l ’outillage. Mais,

Fig. 3. - Explosion du soufflard "  Casanova "  à Larderello

de 1946 à 1948, la Société Larderello, grâce à des efforts 
gigantesques, a complètement restauré les installations, qui 
produisent maintenant 1 milliard environ de kWh par an. 
Une nouvelle grande centrale est en construction et près d’être 
achevée ; elle aura une puissance de 104.000 kilowatts et une 
production présumée de 900.000 kilowattheures. La construc
tion d’une autre grande centrale, avec une puissance installée 
de 150.000 kilowatts, est à l ’étude.

Pour ce qui regarde l’utilisation chimique de l ’eau et de la 
vapeur des soufïlards de la Toscane, le produit principal qu’on 
en tire est l ’acide borique, brut et raffiné, dont l’Italie exporte 
environ 5.000 t par an.

L ’acide borique est contenu dans la vapeur des soufïlards 
dans une proportion très faible, 0,3 g à peine par kilogramme 
de vapeur; dans les eaux provenant du sous-sol, l’acide 
borique qui y est dissous oscille de 2 à 5 g par litre.

L ’extraction de l ’acide borique de la vapeur se fait de
Vol. 63. — N* 4.
A v r i l  1 9 5 0 .
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Fig. 5. - Schéma de l'installation pour le raffinage de l'ac ide borique. 
I. Dépôt de l'acide borique brut. -2. Cuve pour la préparation des 
solutions d acide borique raffiné. - 3. Séparateur. - 4. Pompe. - 5. 
Filtre-presse. - 6. Cristalliseurs pour l'acida borique. 7. Dépôt des 
eaux mères. - 8, Pompe. - 9. Séchoirs par couches, - 10. Dépôt d 'acide 
borique cristallisé. - I I .  Séchoir à a ir chaud. - 12. Ventilateur. - 13. 
Chaudière tubulaire pour l'a ir  chaud. - 14. Cuve de refroidissement 
p o u r J acide borique granulaire. - 15. Pompe. - 16. Caisse-filtre. - 17. 
Dépôt des eaux mères. - 18. - Pompe. - 19. Hydro-extracteur. - 20. 
Ventilateur. - 21. Chaudière tubulaire pour l'a ir  chaud. - 22. Dépôt 
d acide borique granulaire.

des filtres-presses et on la laisse cristalliser. Selon que la 
cristallisation est rapide ou lente, on obtient de petits cristaux 
(acide borique,granulaire) ou des cristaux plus grands. En 
broyant et tamisant le produit cristallisé, on obtient le produit 
en poudre.

L ’anhydride borique, dérivé directement de l ’acide borique, 
est obtenu par la déshydratation à chaud de l’acide borique 
normal.

Après l ’acide borique, le produit chimique le plus impor
tant qu’on tire des soufHards est le borate de sodium ou borax 
(Na,B407, 10II20). On l ’obtient par la réaction classique entre 
1 acide borique et le carbonate de sodium (soude Solvay du 
commerce) en solution à chaud, ce qui produit un dégagement 
abondant d’anhydride carbonique (4II3B03 4- Na,C0,'=Na, 
15,0, -J- C0, -j- GIIjO).

Le borax reste en solution, et les impuretés contenues 
dans l'acide borique — fer, aluminium, magnésium et çal- 
cium — précipitent au fond des cuves. La solution est ensuite 
pompée à travers des filtres-presses et donne enfin, par refroi
dissement, le borax cristallisé.

Des eaux-mères on récupère, par des opérations assez labo
rieuses, l ’acide borique qui y est resté, la soude et le sulfate 
de soude.

Du borax on lire, par déshydratation partielle, NaJS.O, 
+  oiljO ou Na2B10 „ 31LO (borax calciné).

Un autre produit fourni par les soufilards est le bicarbo
nate ammonique NH4HC03. L ’ammoniaque est contenue dans 
la vapeur des soufilards en quantité minime, 0.10-0.30 g par 
kilogramme. Mais du cycle thermo-électrique des centrales, 
on obtient de la vapeur avec une teneur en ammoniaque 
douvant atteindre 1,50 g par kilogramme. On fait passer ces

j
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Fig. S. - Schéma d'installation pour la fabrication du borax 
I. Dépôt d 'acide borique. - 2. Dépôt de carbonate de sodium (soude). 
3. Cuve pour_ la réaction acide: boriquo-carbonate de sodium. - 4, 
Pompe. - 5. Filtre-presse. - 6. Cuve pour la cristallisation du borax. 5 
7. Dépôt de borax cristallisé. - 8. Egreneuse, - 7. Meule. - 10. Dépôt 
de borax en poudre. - I I .  Cuve de refroidissement du borax granu
laire. - 12. Chaudière tubulaire pour l'a ir  chaud. - 13. Ventilateur. - 
14. - Centrifugeuse. - 15. Dépôt de borax granulaire.

vapeurs ammoniacales dans des tubes verticaux à radiateurs 
exposés à l’air : l ’eau sort par le bas, <̂t les vapeurs ammonia
cales, qui sont devenues dix à quinze fois plus concentrées, 
passent dans un condenseur normal, et, soumises au trai
tement ordinaire, donnent de l ’ammoniaque à l ’état gazeux.

Pour la préparation du carbonate ammonique, il faut de 
l ’anhydride carbonique. Ce dernier est contenu en grande 
quantité dans les soufilards, mais il faut le débarrasser de 
l ’hydrogène sulfuré, ce qui se fait par lavage avec une solution 
de carbonate de sodium, suivi de l ’emploi de permanganate 
de potassium.

On fait alors réagir les deux gaz dans des récipients refroidis 
et, d’après la réaction :

• NH, -j- GO, +  H20  =  NH,.HC0„

on obtient un bicarbonate parfaitement pur, titrant 21,50 %  
d’ammoniaque.

On produit aussi, dans les établissements de Larderello, du 
sulfate ammonique en faisant réagir le carbonate ammonique 
sur le sulfate de calcium (plâtre).

Récemment, on a mis en œuvre.la fabrication de carbure 
de bore, produit très intéressant pour sa dureté, inférieure 
seulement à celui du diamant, et pour sa propriété de pouvoir 
être fritté (comme on le sait, le frittage est l ’opération par 
laquelle certaines poudres très fines, soumises à chaud à une 
pression élevée forment une masse compacte stable, d’aspect 
métallique). Le carbure de bore, qui ne peut être forgé à cause 
de sa haute température de fusion, peut ainsi, par frittage, 
recevoir les formes qu’on désire par façonnage dans des 
moules appropriés.

Les soufilards de la Toscane sont exploités par la Société 
Larderello, constituée en 1939 avec un apport de capital des 
Chemins de fer de l’État, et qui a pris le nom de la petite ville 
où s’élèvent les principales installations. Du point de vue 
chimique, cette industrie est très importante, car les soufilards 
sont l’unique source d’acide borique existant en Europe.
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les documents originaux, dont nous nous efforçons de dégager l'essentiel.

Installation et aménagement de l'usine
M i i .es F. D. e t  S m ith  D. — Appareil de mesure basé sur 

le principe de l’auto-siphon. Dispositif pour la mesure 
précise de l ’écoulement liquide. — J. Soc. chcm. Ind., 
1949. 68, N° S, 133-135. Mai.
Ce dispositif est essentiellement une pipette automa

tique de dimensions variables suivant le débit et qui reçoit

déterminés des quantités constantes de liquide à 1/1500 
près. Le nombre de vidanges est enregistré par un comp
teur. Les modèles ont des dimensions variables permettant

un afflux continu du liquide à mesurer. Un dispositif 
d’amorçage de siphon permet de vidanger à intervalles

des mesures de débit de l’ordre de 80 t. à 280 t. par 24 heu
res. Ce dispositif est particulièrement indiqué pour la me
sure des débits d’ac. nitrique ou d’ac. sulfurique. La 
figure de gauche représente le siphon à la fin de la vidange 
et l’autre, le flotteur principal juste avant le remplissage.

Combustibles. Produits de distillation 

et de pyrogénation

Combustibles solides en général

M a n t e l  W . — Relations existant entre les résultats obte
nus au laboratoire pour la détermination de la valeur 
des combustibles, et leur application à la pratique. A. Le 
rendement en coke au laboratoire et dans la pratique. —
Brennstoff-C.hem., 1949. 30, N°* 21-22, 385-391. 17 no
vembre.
Commentaire sur la formule de Ilülsbruch : 

y = 0,88 x +  12, 
où y = rendement en % en coke du charbon brut, sec,

dans la pratique, x = rendement en coke du charbon pur, 
sec, d’après Muck,
R admachkr W. — Détermination du processus de fusion 

des cendres des combustibles solides. — Brennstoff- 
Chem., 1949. 30, N°* 21-22, 377-384. 17 novembre. 
Aperçu des principales méthodes en usage. L’auteur 

propose une méthode de caractérisation des modifications 
d’état d’un échantillon à p.f. peu élevé. Description d’un 
nouveau dispositif permettant d’enregistrer sur un film 
le processus de fusion des cendres.
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Distillation pyrogénée, combustibles liquides dérivés de combustibles solides

M o e h k l e  E. et F ra n c k  II. G. — Recherches sur les phénols 
accompagnant le m- et le p-crésol. — Brènnsloff-Chem., 
1949. 30, N° 21-22, 392. 17 novembre.
11 s’agit du 2,6-dimélhyl-phénol et de l ’o-éthyl-phénol.

H k in /.e  1!. K. et Go e h e i. E. II. —  La teneur en poussières 
et en asphalte des goudrons et des huiles do carbonisa
tion de la houille à basse température. — Enlôl u. 
k'ohlc, 1919. 2, IS'" 9, 397-100. Septembre.
Le degré de pureté des goudrons de houille distillée à 

basse temp, est estimé suivant la teneur en poussières, élé
ments minéraux et carbone amorphe, insolubles dans les 
solvants organiques. Comme solvants on utilise la pyri
dine et la bulanonc. Des essais de dissolution dans la 
benzine normale et le mélange éther-alcool ont montré 
que les résidus insolubles étaient différents des asphaltes

durs et mous provenant du pétrole ; on en conclut que 
cette différence de solubilité a pour cause des différences 
entre les caractères chimiques des deux matières pre
mières.

B h e w e r  11. E. et Gnosu J. K. — Désulfuration de la houille 
au cours de la carbonisation avec addition de gaz. Do
sage des composés sulfurés. — Ind. a. Engng Chem., 
1949. 41, N° 9, 2044-2033. Septembre.
L’action désulfuranlc obtenue par addition d’ammoniac 

au cours de la carbonisation, avec production notable d’hy
drogène* et d’azote naissants permettant au soufre de pas
ser dans les produits volatils au lieu de rester dans le 
coke, est préconisée et la temp. de 800° observée à la 
suite d’essais, semble être la limite pratique maximum 
nécessaire pour obtenir une désulfuration efficace.

Gaz à l'eau, gaz de gazogène, autres gaz combustibles

Lew is W . K., Giu.ii.and E. IL et M cBride G. T. Jr. — 
Gazéification du carbone par l’anhydride carbonique dans 
un lot de poudre fluidifiée. — Ind. a. Engng Chem., 
1949. 41, N° G, 1213-1226. Juin.
Essais effectués h la press. atm. sur deux types de char

bons (anthracite et coke de cornue) entre SOG et 1093°0. 
Les résultats peuvent s’exprimer au moyen de l’équation 
ci-dessous donnant le taux de réduction de l’ac. carbo
nique par unité de carbone dans le lit de combustible =

_____ KilVm_____
I +  lLd’ro : KjI’coj 

o(i, pour chaque type de carbone, les K sont uniquement 
fonction de la température. Pour chaque carbone K, aug
mente rapidement avec la temp. tandis que K- cl K:l 
baissent. Aux basses temp. au voisinage de l’équilibre du 
mélange gazeux et. du carbone, les transformations cons
tatées expérimentalement! sont très inférieures aux valeurs 
calculées au moyen de l’equalion tandis qu’aux temp. 
élevées et pour de faibles transformations les valeurs

trouvées sont bien plus élevées que celles obtenues par 
calcul. Les valeurs obtenues par extrapolation sont dou
teuses.

L ev a  M. cl Autres. — Fluidification d’une houille anthra-
citeuse. —  Ind. a. Engng Chem., 1949. 41, N° 6 , 1206-
1212. Juin.
La fluidification telle qu’elle est appliquée actuellement 

en catalyse est caractérisée par une circulation à contre- 
courant de fluides gazeux à travers des couches de fines 
particules de matières solides s’écoulant par gravité. Le 
problème n’est pas le môme suivant que les matières so
lides sont ou non poreuses et sa solution exige la con
naissance du facteur de dimension et du minimum d’es
pace libre pour le fluide. Avec les particules poreuses, la 
densité pyenmnélrique ne peut pas être utilisée pour déter
miner cet espace libre, la meilleure méthode consiste à 
évaluer le facteur de dimension des particules par com
paraison avec d’autres particules de dimensions connues 
et à utiliser ce facteur dans les calculs.

Pétroles et gaz combustibles naturels

Livre
(Cote 32.346)
Acout Marthe. — Bibliographie des livres, thèses et confé

rences relatifs à l'industrie du pétrole (1847-1957). Stan
dard Française des Pétroles, éd. En vente chez Gauthier- 
V illars), Paris, 1949, 322 p., 3.000 fr.
Celte monumentale bibliographie des livres, thèses, confé

rences, brevets, etc., en diverses langues, se rapportant au 
pétrole, embrasse la période d’un siècle s’étendant de 1847 
à 1947. On trouve, il est vrai, dans divers écrits, des allu
sions au pétrole remontant bien au-delà ; mais on est géné
ralement d’accord pour situer vers le milieu du siècle der
nier le début de l'exploitation de ce produit naturel, et 
c’est en IS59 que se place le forage du fameux puits de 
Titusville, sous la surveillance du « colonel » I Ira ko (qui, 
remarquons-le en passant, ne fut jamais colonel que sui
des prospectus).

Mlle Agout a ordonné sa matière en dix grandes divi
sions : généralités ; distribution géographique, gisements ; 
propriétés physiques et chimiques, méthodes d’essais ; pros
pection de surface ; forage ; production du pétrole brut, du
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gaz naturel cl des hydrocarbures naturels ; transport, 
stockage, jaugeage ; traitement des matières premières, 
obtention des produits finis; utilisation des produits du pé
trole; économie du pétrole et des industries annexes. Les 
divers chapitres et leurs subdivisions ont clé affectés d’in
dexations empruntées à un système de classification déci
male élaboré par l’auteur (ce qui se produit presque inva
riablement lorsqu’on veut pousser ce mode de classification 
un peu loin). Dans chaque rubrique les références sont 
classées par ordre alphabétique d’auteurs. Au total, elles 
sont au nombre de 6.408. Entre les principaux chapitres 
viennent s’intercaler des photographies qui tranchent-agréa
blement sur ce qu’un recueil de ce genre peut présenler 
d’un peu aride, à première vue.

L’ouvrage se termine par une tablé d’auteurs cl par une 
table de sujels.

Peut-être n’eût-il pas été superflu de mentionner, sur le 
dos du volume, le nom de l’auteur, et d’indiquer, sur la 
page de couverture (el non pas seulement sur le copy
right), que l’ouvrage a été édité par la Standard Française 
des Pétroles.

e . v .
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Chauffage, éclairage, graissage

Chauffage industriel

SciioiiG C. — Le chauffage par induction à haute fré
quence dans l ’industrie chimique. ■— Z. Fer. dlsch. In a , 
1049. 91, N» 12, 277-284. 15 juin.
L'induction électrique peut être considérée comme un 

phénomène ondulatoire. Les ondes électriques ne sont 
pratiquement pas réfléchies par les surfaces métalliques 
mais y pénètrent et se transforment partiellement en cha
leur. Ce phénomène est à la base du fonctionnement des 
fours à induction. Ces appareils se composent d’une bobine 
à l’intérieur de laquelle se trouve une nacelle en matière 
ferromagnétique contenant la matière à fondre. 11 faut 
noter que la bobine s'échauffera également par rayonne
ment de la nacelle et qu’il convient de tenir compte de 
celle élévation de temp. dans le choix du matériel. On 
utilisera des isolants à base de silicone. Le rendement 
d un tel four est de 0,60 env. Une réalisation intéressante 
est un préchauffeur où les tuyaux forment le secondaire 
d un transformateur triphasé.

S c h l a p f e k  P., A m g w er d  P. et F r e in  If. — Recherches sur 
l ’attaque des aciers résistant à l ’action de la chaleur, 
par des cendres d’huiles minérales contenant du vana
dium. — Schweiz. Arcli. angeui. TFiss. u. Techn., 1949 
15, N ° 10, 291-299. Octobre.
On a étudié l’action des cendres entre 650 et 850“C.

A des temp. supérieures à leurs p. f. elles accélèrent 
notablement le processus de formation de battilures 
de fer sur tous les aciers résistant il la chaleur exami
nés ; l’intensité de l’attaqué augmente fortement avec la 
temp. ; la corrosion s’accentue proportionnellement avec 
la quantité de l’agent corrosif et la durée d’action ; outre 
la teneur des cendres en vanadium, leur teneur en alcali 
est également déterminante pour l’intensité de l’attaque ; 
en atm. réductrice, 011 n’enregistre aucune corrosion ; le 
mécanisme de l’attaque semble consister en ce que les 
composés vanadiques empêchent la formation, sur les aciers 
résistant à la chaleur, des couches de battilures ou détrui
sent ces dernières. Il y a plutôt formation de couches 
perméables à l ’oxygène qui n opposent qu’une faible résis
tance h la progression de la batlilure. Les combinaisons 
vanadiques agissent ici, semble-t-il, comme véhicules d’oxy
gène avec formation intermédiaire de vanadates. L ’exis
tence de ces derniers a été démontrée par voie roentgeno- 
graphique ; les aciers qui contiennent du molybdène sont 
particulièrement, attaqués. Sous l’action des composés va
nadiques présents dans la couche de battiture, il se forme 
du trioxyde de molybdène qui s’échappe de cette der
nière par sublimation et provoque son effrittement. L ’in- 
llucnce dcs cendres contenant du vanadium sur des aciers 
au molybdène se manifeste surtout par corrosion sous 
forme de cavités.

Chauffage domestique, éclairage

Cart  P. — Deux aspects de la valorisation du coke. —■
Mbv.Il. Sc.hwe.is. Ver. Gas-u. Wesserfachmiinn, 1949. 29,
N ° 11, 265-270. Novembre.
Lorsque la chaleur du coke est livrée par l’intermé

diaire d’une installation de chauffage à distance, sa valeur 
commerciale, au lieu d’être inférieure à celle de l’huile, 
lui devient supérieure. Les frais de construction d’un ré
seau de chauffage à distance sont importants. Il n’y a pas 
de gros bénéfices à attendre d’une telle installation ni 
pour le fournisseur, ni pour l’abonné, mais des avan
tages multiples et divers dont le moindre n’est certaine
ment pas un placement garanti du coke produit. Toute 
usine à gaz, moyenne ou petite, possédera à l’instar des 
grandes, et dans un délai très court : une installation de 
broyage fin du charbon et. du poussier de coke avec mé
langeur ; une batterie de gazogènes ;ï sole tournante lar
gement dimensionnés, remplaçant les gazogènes indivi
duels des four« et permettant la gazéification de tous les 
petits calibres de coke, une installation de concassage et 
de triage du coke, permettant de livrer à une clientèle 
équipée de foyers automatiques le menu coke qui lui con
viendra ; une ou plusieurs centrales de chauffage à dis
tance qui lui assureront un débouché pour ses chaleurs 
dites perdues et lui garantiront l ’écoulement de son 
coke.

J ones S. — Produit luminescent à base d’alumine-lithine-
oxyde de fer. — J. Electmdhem. Soc., 1949. 95, N° 6
295-29S. Juin.
La composition donnant la fluorescence maximum cor

respond à i mol. d’alumine, 0,3 mol. de lithine, 0,15 mol. 
de silice et 0.002 mol. d’oxyde ferrique. La temp. de chauffe 
et la durée de chauffage peuvent varier, toutefois un chauf
fage à 1.2oO"C pendant 2 h. a été reconnu convenable ; le 
chauffage est réalisé dans des récipients ouverts. La ma
jeure partie de la lithine peut être lessivée du produit 
obtenu par un acide sans diminuer la fluorescence. Le pro-
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finît lessivé peut être chauffé à nouveau vers 900“C sans 
modifier la fluorescence, mais s’il est porté vers 1.250“€, 
la fluorescèpce est réduite et correspond i  celle que Ton 
obtiendrait en chauffant un mélange possédant la compo
sition du produit lessivé.
A nderson  J. T. cl W e i .e s  II. S. — Deux nouveaux pro

duits luminescents « rouges ». —  J. Electrochem. Soc., 
1949. 95, N ° 6 , 299-303. Juin.
Ces produits sont respectivement : un silicate de ba

ryum et de zinc possédant la composition Ba0.2Zn0.æSi0i 
(x compris entre 1,7 et 7 mais de préférence égal à 2), 
activé par du chlorure de manganèse utilisé à raison de 
5 % de MnCMILO par rapport au poids des oxydes, et 
un phosphate d'aluminium préparé à partir d’un mé
lange sec d’alumine ou d’hydroxÿde d’alumine, de phos
phate diammonique, de chlorure“stanneux et éventuelle
ment de chlorure de manganèse.
_ Les deux produits luminescents fournissent des spectres 

riches en radiations rouges lorsqu’ils sont excités par la 
radiation 2.537 A.
F onda G. 11. — La constitution des produits luminescents 

à base de silicate de zinc et de glucinium et son influence 
sur leurs propriétés lumineuses. — J. Electrochem. Soc., 
1949. 95, N” G, 304-313. Juin.
La limite de solubilité du glucinium dans le silicate 

de zinc à 12G0°C est d’environ 23 mol. % aussi bien pour 
des produits luminescents contenant 2,3 % de Mn que 
pour des produits non activés. La durée des lampes est 
plus longue lorsque la teneur en glucine est légèrement 
supérieure à celle qui correspond au point de saturation, 
elle esl encore supérieure dans le cas de produits préparés 
à 1180"C, temp. à laquelle toute la glucine ajoutée ne peut 
être dissoute.

La vitesse initiale de la décroissance de la fluorescence 
est exponentielle. Cette vitesse augmente si Ton accroît la 
teneur en glucinium ou en manganèse.
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Lubrifiants
Mattjbews F. AV. II. — L’essai de la corrosion à la coupe 

pour les huiles de qraissage. — J. Inst. Petroleum, 1949. 
35, N° 300, 436-453. Juin.
L ’essai est effectué dans un récipient en verre « Pyrex » 

avec un agitateur construit avec le métal à essayer (métal 
pour coussinet nickel-cadmium), et muni d’un couver
cle en aluminium. L ’huile est maintenue à 160"C. La pièce 
à essayer est nettoyée à la toile émeri, lavée à l’élher de 
pétrole et séchée ; 'elle est pesée au ¡mg. Elle est fixée à 
¡’agitateur, immergée dans l’huile en présence d’un mor
ceau de cuivre agissant comme catalyseur. L'agitateur 
tourne à la vitesse de 680 lours/minutc." L’essai dure Æ h. 
avec pesée après 2 h. et 4 h. Les résultats obtenus con
cordent de façon acceptable avec ceux du moteur mono- 
cylindrique Hercule.
LuTiuai II; — Relations existant entre la viscosité et la 

densité des hydrocarbures. I. — Brcnnsloff-Chcm., 1949. 
30, N° 15-10, 258-266. 17 août.
Pour les séries homologues : cyclopentane mono-n- 

alcoylé, cyclopentènc, cyclohcxane, benzol, toluène, naph-, 
lalinc et diahne ainsi que pour les n-paraffine et n-olé- 
fine, on peut établir une courbe commune « viscosité- 
temp. » en fonction de log q par rapport à J/T pour un 
décalage déterminé des coordonnées sur l’axe de 1/T. Avec 
cette courbe, on peut connaître la lemp. Tps pour laquelle 
une substance a une viscosité déterminée xv . Tqx est lié 
au vol. spécifique ainsi qu’au log. de la viscosité à 20"C

par des égalités. En possession de la courbe « viscosilé- 
temp. » et de la viscosité de deux membres de la série 
d’homologues étudiée, pour une lemp. donnée, on peut 
déterminer par le calcul et graphiquement, au moyen de 
la D. à 20”C, la viscosité des autres membres de la série 
pour toute lemp. entre 20 et 80°C.
H u tz e l O. e t  S tôssingeu S . — Essai des huiles isolantes 

au point de vue de leur rigidité diélectrique. — Brenn- 
sloff-Chem.,, 1949. 30, N° 15-16, 250-257. 17 août.
En 'service, la rigidité diélectrique des huiles isolantes 

est déterminée au moyen d’appareils à électrodes à écar
tement fixe, la tension étant fournie par un transforma
teur 20 000/100 Y. Au laboratoire on utilise des électrodes 
mobiles dont l’écarlcment est réduit automatiquement jus
qu’à ce que se produise la décharge et à-ce moment leur 
déplacement s’arrête; l’huile est agitée mécaniquement. 
Les dispositifs de commutation peuvent être munis d’ap
pareils indicateurs optiques et acoustiques. Une détermi
nation peut être effectuée en 5 minutes.
Farnand J. D. et Puddington I. E. — Lubrifiants pour ro

binets. — Canad. J . Res. (Sect. F ), 1949. 27, N° 9, 318-
322. Septembre.
On améliore la durée des lubrifiants utilisés pour les 

robinets, en ajoutant à des hydrocarbures, à des siliconés ou 
à de la glycérine, des quantités convenables de produits 
solides finement divisés.

Combustion dans les moteurs
- Combustibles pour moteurs à  fusée pour 
Telcn. T., 1949. 79, N” 35, 690-697. 1'-''' octo-

Kylberg A. 
l’aviation.
bre.
Diverses sortes de propergols. Qualités exigées. Normes. 

Possibilités de préparer des propergols en quantité suf
fisante.
K r ô ller  E . — Méthode nouvelle, exacte et rapide de do

sage du plomb-tétraéthyle dans les carburants.. — Z. 
analyt. Chem., 1949 129, N° 1, 6-19.
Avant d’entreprendre l’analyse proprement dite, on éli

mine les hases aminées, mercaptanS et thioéthers par 
extraction avec SOffL et hypochlorite. L ’alcool doit être 
éliminé par addition de chloral ; 10 cm3 du carburant pu
rifié sont traités par 2 cm3 d’une sol. élhcrée de (CiCL).Mg 
à 50 g/l. On ajoute 15 cm3 d’une sol. de ICI dans 
CJLCh (20 g/l), 15 cm3 d’heplane et 5 cm3 de CJLCh. Le 
chlorure de plomb-diéthyle et (CIO,):Mg précipitent et 
sont lavés par 5 cm3 d’heptane. On dissout le précipité

dans 20 cm3 de mélhanol. On ajoute 2 gouttes d’une sol. 
alcoolique de diphénylearbazide et titre par le perchlorate 
de Mg 0,02 N jusqu’à coloration rose ; 1 mol. de per
chlorate de Mg correspond à 1 mol. de plomb-tétraéthyle.
Zw ic k y  F. et Itoss C. C. — Le nitrométhane, excellent pro-

pergol pour fusée. — S .A .E . J ., 1949. 57, N° 6, 22-24.
Juin.
Le nitrométhane (ClLNOs) est un liquide clair, inco

lore, contenant tous les éléments d’un propergol en pro
portions appropriées pour le dégagement de chaleur aux 
taux de haute explosivité. Il est relativement insensible 
aux chocs, ne se décompose pas dans les conditions ordi
naires de lemp. cl de press. ; il n’est pas corrosif pour 
les métaux usuels et est sans action sur les plastiques 
tels que bakélite, caoutchouc chloré, etc... Sa faible tension 
de vapeur et sa faible viscosité facilitent le pompage; il 
bout à 104,4°C cl sa lemp. de décomposition est voisine de 
260°C.

Production et applications du froid
Saposnikov V. Y. —  Nouvelle unité internationale de froid. 

— Bull. Inst. In tem . Froid, 1949. 29, N° 11, A 3-4. 1
La nouvelle unité proposée est le « frigowatt » (fW), 

équivalente à 1 IvW, ou à 860 Kcal. Avantages que pré
senterait son emploi.
K aloyëkeas S. A. — Emploi de la neige carbonique et du 

COi pour la conservation des aliments. — Refrit7. Enqnq, 
1949. 57, N* 5, 453-457 et 498-499. Mai.
Lorsqu’il s’agit de tissus «ans vie active, tels que fruits 

séchés ou légumes et qui impliquent la croissance de mi
croorganismes comme cause de destruction, l’emploi de CO: 
à haute concentration est désirable. Pour les produits où 
les changements chimiques ou enzymatiques (tels que ran- 
cidité) sont plus importants que la destruction, l’emploi 
de C03 est également de grande aide (café, beurre, oli
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ves, etc.). Pour les tissus vivants il en est de même, à 
condition de surveiller sans cesse la concentration qui con
vient. Une combinaison de basses temp. augmente ces avan
tages, et l’emploi de C03 à l’état de glace sèche est beau
coup plus avantageux au point de vue conservation que 
CO. seul ou basse temp. seule. De très nombreux résul
tats d’essais sont donnés qui confirment cette affirmation.

P knn ingtox  W. A. — Détermination de l ’eau dans le 
fréon 12. — Analyt. Chemistry. 1949. 21, N° 7. 766-769. 
Juillet.
L’analyse est basée sur une modification de la méthode 

d’absorption au P203 et permet d’obtenir une précision de 
±  1 p.p.m. sur un échantillon allant jusqu’à 300 g et 
contenant jusqu’à 35 p.p.m. d’humidité.
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Eaux

Généralités. Analyse
/

Maman W. A. — Appareil simplifié de titrage ampéromé- 
trique pour déterminer le chlore résiduel dans l’eau. — 
H'oter a. Surnage Wks, 1946. 96, N", 5, 171-174. Mai.
Le dosage du chlore résiduel dans l’eau par là méthode 

ampérométrique en présence d’arsénitc de sodium en sol. 
neutre est reconnu comme étant celui qui donne les ré
sultats les plus exacts. L ’appareil en question est inspiré 
de la méthode Huiler et Listelc Le mode opératoire permet 
de doser sur des échantillons séparés ou sur le même 
échantillon, le chlore libre résiduel et le chlore total rési
duel.

C ad G. et N aumann  K. — Dosago du plomb dans l’eau 
traitée par le procédé Katadyn. — Gcsundhcils-lng., 
1949. 70, N° 11-12, 200-201. Juin.
L ’eau catady aisée, C'est-à-dire traitée par de petites quan

tités d’argent en vue de tuer les bactéries présentes, peut 
contenir Pli qui ne peut alors être dosé par Na:S. 11 con
vient de traiter l’eau par COÆa qui précipite CCLPb alors 
que Ag et Cu restent en solution. On traite le précipité 
par CILCOîIl puis dose Pb dans la sol. à l’étal de PbS.

et
L'agressivité des eaux. — Eau, 1949. 36, 
8, 105-109, 121-124 et 133-137. Juin, juillet

Co las 11.
N°* 6, 7 
et août.
Les abaques de Franquin permettent de suivre très com

modément l’évolution d’une eau cl surtout de contrôler

l'exactitude des résultats pratiques par la bonne concur
rence des droites de p li, de C02 et de COj combiné.

Les abaques de' Langelier sont Lrûs difficiles à utiliser, 
même traduits en milliéquivalcnts, cl une grande accou
tumance est nécessaire pour y apercevoir une représen
tation de l’eau essayée.

L ’élude graphique doit être complétée par un essai pra
tique comme celui de Ilaylis, qui permettrait, en l’cxécu- 
lant sur des eaux de concentration systématiquement va
riées en divers ions Ca*\ Mg” , NaL GO”, Cl‘ de faire la 
construction par points des courbes que Franquin a essayé 
de déterminer par le calcul, pour les eaux salines. Ces 
essais n’ont pas encore clé faits.
D kt.a ssu s  AL, D e v a u x  R. et M ontigny P. — Dosage de l'oxy

gène dissous dans les eaux dégazées. — Chaleur et IruL, 
1949. 30, N" 288, 159-108. Juillet.
La méthode préconisée est basée sur la réaction de l’oxy

gène sur l’hydrate manganeux formé à partir de MnCL 
et de NaOII ; on ajoute IIC1 jusqu’à dissolution complète 
du précipité, et un réactif à l’orlho-tolidine. Si l’eau con
tient de l’oxygène, il se développe uiie coloration jaune qui 
atteint son maximum après cinq minutes à la temp. de 
± 20UC. On compare la teinte obtenue avec une échelle 
de teintes témoins, au moyen d’un électrophotomètre Meu
nier. L ’erreur relative des mesures est de 2 % env. pour 
toutes les valeurs, sans que celle erreur puisse descendre 
en valeur absolue en-dessous de 3/1.000 de mg par litre.

Eaux potables

- Effet bactéricide 
1 Vater Wks Ass..

R id en o u r  G. M. cl A r m b r u s t e r  E. II.
du bioxyde de chlore. — J. Amer.
1949. 41, N° 6, 537-550. Juin.
Le bioxyde de chlore utilisé pour la désinfection de 

l’eau, en quantité suffisante pour que l’OTA résiduel ne 
soit pas inférieur à 0,1 p.p.m., détruit les germes patho
gènes normaux de l’eau, entre 5° et 20°C et pour toutes 
les valeurs de pli supérieures à 7,0, après un contact de 
5 minutes. Quelques formes d’organismes plus résistants 
comme le Pseiulomonas aeruginosa et le Staphylococcus 
aureus nécessitent une teneur résiduelle un peu plus éle
vée pour être détruits. L ’Esch. coli résiste plus au bi
oxyde de chlore que les germes pathogènes de l’eau, ainsi 
cru on l’a déjà remarqué pour le chlore. L ’action bactéricide 
(lu bioxyde de chlore croit avec le pli, contrairement à ce 
qui se passe avec le chlore. Généralement, l’action bactéri
cide du bioxyde de chlore décroît quelque peu lorsque la 
temp. décroît, phénomène observé avec le chlore. Toute
fois, aux plus faibles lemp. étudiées (5"), une teneur rcsi-

duelle de 0,1 p.p.m. est encore suffisante pour assurer la" 
destruction des pathogènes communs de l’eau.
T a r a s  M. — Nouvel indicateur de l'alcalinité du carbonate.

— J . Amer. IFaier Wks Mss., 1949. 41, N° 0, 527-531.
Juin.
11 s’agit du 4,4’-bis(4-amino-l-naphthylazo)-2,2’-slilbène 

disulfonate disodique donl le changement principal de 
coloration a lieu au pH de 8,2 env., c.à.d. au même pli 
que la phénolphtaléine qu’il remplace avantageusement 
lorsque le virage incolore de la phénolphtaléine reste ina
perçu en sol. colorée. L ’indicateur proposé vire du rose 
au bleu. La seule précaution à observer, est de déchlorer 
l’échantillon à analyser avec une goutte de sol. d’hypo- 
suifite de soude 0,1 N. L ’indicateur peut être utilisé pour 
le dosage du carbonate, pour le dosage d’un mélange 
d'hydrate et de carbonate et pour le dosage de l’alcalinitc 
carbonique, de l’hydrate et des ions carbonate dans une 
eau naturelle adoucie.

Eaux de chaudières

Rudy JI. et M ü l l e r  K. R. — Traitement de l’eau de re
froidissement par le procédé par inoculation de phos
phate. Appareil de laboratoire. — Chem.-Ing.-Techn., 
1949. 21, N°- 5-G, 106-110. Mars.
Un appareil spécialement étudié permet d’examiner 

l’efficacité du traitement des eaux calcaires par les phos
phates alcalins. On constate que l'activité optimum de
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l’hexamétaphosphate se trouve atteinte pour une concen
tration de 3 mg/lilre. Le triphosphate présente une acti
vité légèrement' inférieure. Les orlho- et pyrophosphates 
n’ont pas d’actions très notables. D’une façon'générale une 
partie du 1L05 dissous passe dans le dépôt calcaire ; 
celui-ci se présente toujours sous forme de boues facile
ment éliminables.
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Eaux résîduaîres

I I e u k e i .e k ia x  II. —  Caractéristiques et traitement des 
eaux résiduaires de la fabrication de la pénicilline. — 
IiuL a. Engrnj Chem., 1949. 41, N° 7, 1335-1339. Juillet. 
La présence de produits tels que l’acétate d’amylc, le 

mycélium, le chloroforme, la formaldéhyde, la phényl- 
acétamide, l’alcool bulylique et l’acétone qui sont utilisés au 
cours de la production de la pénicilline augmentent le 
11.0.1). (besoins en oxygène biologique) à certaines concen
trations et empêchent toute activité biologique à des con
centrations plus élevées.

La sédimentation et les traitements chimiques n’élimi
nent que peu de B.O.D. car la majeure partie du lî.O.I). 
se trouve à l’étal soluble et colloïdal. La digestion, lors
qu’elle est bien régularisée, avec un pli bien contrôlé, 
produit une réduction du 13.0.1). de SO %. Un contact 
convenable entre la boue et la liqueur accroît l’clïicaciié 
de la digestion. On obtient ainsi des volumes substantiels 
de gaz combustible et la production de boue n’est pas 
élevée. L ’aération de liqueurs inoculées avec des ensemen
cements dispersés, réduit de 70 à 90 % le B.O.D. après. 
24 heures d aération.

Une filtration sur sable, comme dernier traitement, 
permet d’envoyer les eaux à la rivière.
Bi.aiîosi.ky C. W. — La suppression des enduits glaireux à 

l'intérieur des collecteurs d'eaux d'égout. — Sewage 
117« J .. 1949. 21, IN° 1, 1-13. Janvier.
Ces dépôts sont la cause principale de la formation des 

sulfures dans l’eau d’égout. Une série de travaux a été 
entreprise à Los Angeles pour étudier le développement 
des organismes qui produisent ces enduits. On a réalisé 
au laboratoire un dispositif reproduisant les conditions 
régnant dans l’égoul et on a pu obtenir des enduits sem
blables à ceux qui y poussent.

Le pouvoir réducteur des sulfates a été étudié de môme 
que l'action des désinfectants afin d’obtenir un procédé 
rendant la paroi rcfractairc au dépôt de ces enduits.

Un badigeonnant celle-ci avec du dichlorobenzène après 
l’avoir soigneusement nettoyée avec une brosse en fer, le 
développement a été entravé pendant plus d’un an et, 
encore, les organismes qui s’y manifestaient ne présen
taient aucun pouvoir réducteur sur les sulfates.
S e t t e r  L. IL, P r ié e  Flora, G rosH îan Celia e t  D ecrazia  

Carmela. — Appréciation photoélectrique des solides en 
suspension dans l’eau d’égout. — Sewage Wks J., 1949. 
21, A" 1, 14-22. Janvier.
Après passage dans un mélangeur, l’eau d’égout dont 

toutes les particules en suspension ont été réparties d’une 
manière uniforme peut être examinée au photomètre et. 
donne des résultats satisfaisants. Il faut 30 min. pour 
examiner 10 échantillons. Le procédé est pratique et on 
s’en sert pour déterminer les variations en cours de jour
née. Des études sont en cours pour faire des enregistre
ments sur des échantillons homogénéisés en vue du con
trôle des diverses étapes du traitement dans une station 
d’épuration d’eau d’égout.
McCa u t h y  J. A. — Méthode do traitement des eaux rési

duaires de lavage de la laine. — Scwaqe 117;s J., 1949. 
21, N° 1. 73-83. Janvier.
L’emploi de CD? et de CLCa a donné des résultats très 

intéressants par la simplicité des moyens mis en œuvre, 
leur rapidité et la modicité des dépenses qu’ils néces
sitent.

Au cours d’essais systématiques effectués sur des laines 
domestiques, on a pu obtenir une réduction de 98 % des 
matières en suspension et de 94 % des graisses. La D.B.O. 
n'était cependant, réduite que de 54 %. Le GO- réduit 
d’une manière importante la quantité de coagulant, néces
saire et son emploi est indispensable pour l’obtention des 
résultats les meilleurs.

Le procédé peut être utilisé en même temps que le flot

tage ou que la sédimentation. 11 doit pouvoir donner 
d’excellents résultats pour traiter n’importe quelle eau 
résiduaire ayant un pli élevé et une quantité importante 
de matières en suspension.
Conuit.x S. F. — Comparaison des méthodes de traitement 

dos eaux résiduaires de lavage de la laine. — Sewage 
Wks J., 1949. 21, N° 1, 84-90. Janvier.
Des trois procédés employés : traitemenL par le froid, 

lavage avec des solvants, lavage avec des détergents, le 
premier a été abandonné parce que donnant de la 
laine de qualité inférieure. Les eaux résiduaires qui pro
viennent du lavage sonL épurées par divers procédés 
centrifugation, traitement au chlore, à l’acide, au chlorure 
de chaux, au chlorure de calcium. Aucun d’eux ne per
met d’obtenir un effluent comparable à ceux qui sortent 
d’une station d’épuration d’eau d’égout normalement con
duite.
F hasciiixa K. — La méthode au papier filtre pour la déter

mination des solides en suspension. — Servage IF/ts J., 
1949. 21, N° 2, 221-227. Mars.
On pèse deux ou trois papiers filtres d’un môme paquet 

après séchage à l’étuve à 103“ pendant une heure et mise 
sur la table de la balance pendant une heure. L ’un des 
filtres sert à filtrer la sol., les autres sont traités à l’eau 
distillée dans les mêmes conditions en quantité corres
pondant au vol. de la sol. à filtrer et aux lavages. Après 
séchage pendant 1 h ;\ l’éluve à 103°C, les filtres sont lais
sés pendant une autre heure sur la table de la balance, 
puis pesés en tenant compte de l’augmentation ou de la 
diminution de poids des filtres témoins.
S t e i ' huxson IL J. — Dosage de la matière grasse dans les 

boues d’égout. — Analyst, 1949. 74, N" 877, 237-260. 
Avril.
La méthode de déshydratation des boucs à l’aide du sul

fate de magnésium monoliydralé est rapide et efficace, 
elle permet de déterminer” exactement leur teneur en 
matières, grasses par extraction au pétrole léger. Bien que 
la quantité de matière à extraire soit relativement grande, 
97 % de la graisse peuvent être éliminés en une seule 
opération, tandis que la simple dessiccation préalable, par 
la chaleur, des boues acidifiées conduit à des chiffres trop 
faibles. L ’emploi du sulfate de magnésium monohydraté 
pourrait être généralisé pour l’obtention d’extraits, par 
solvants organiques, de mélanges contenant de l’eau.
Rudolfs \V., MANGAiNELLi R. et G k t. ma x.\ I. — Influence de 

certains détersifs sur le traitement des eaux d’égout. — 
Sewage Wks ] . , 1949. 21, N“ 4, 603-612. Juillet.
En général, le remplacement du savon par des déter

gents synthétiques, dans le traitement des eaux d’égout, 
en vue de la coagulation des matières en suspension, pro
voque une diminution d’eiïicacitô des décanleurs, donc une 
surcharge des filtres ; le dégagement gazeux des boues, 
par contre, est diminué.
Okun D. A. — Système de bio-précipitation de la matière 

organique de l ’eau d'égout. — Sewage Wks J., 1949. 21, 
. N° 5, 763-794. Septembre.

Le taux de purification dé l’eau d’égout par bio-précipi
tation est d’autant plus élevé que le poids des solides 
volatils est lui-même plus élevé. Grâce à une préoxydation 
de l'eau k l’entrée au moyen d’oxygène, on obtient une 
concentration en floc biologique qui dépasse le double de 
celle qui est normalement obtenue dans les bacs d’aéra
tion de-dépôts activés. A purification égale, l’atelier de bio
précipitation est riioins important que l’atelier de purifi
cation par activation des boues. Pour une purification très 
poussée, le prix de revient est bien moins élevé que celui 
oui résulte du traitement de l’eau d’égout par activation 
des houes.
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EAUX RÉSIDUAIRES CHIMIE &
INDUSTRIE

E d w a rd s  G. P . —  Elimination de l’odeur de l'eau d’égout 
par barbotage dans l’huile pour Diesel. — Sewagc 
Wks ./., 1949. 21, N° y, 795-798. Septembre.
L’utilisation, dans un scrubber, d’huile pour Diesel addi- 

lionnée d’une faible quantité de naphlalène, permet d’éli
miner l’odeur de l’eau d'égout ; il ne reste qu’une très 
légère odeur de pétrole, env. 4 1 d’huile permettent de 
traiter 20.000 nïJ d’air. Le naphlalène a pour effet de 
diminuer l’évaporation de l’huile et de permettre le trai
tement d’un plus grand vol. d’air par unité d’huile. La 
perle d’huile par évaporation atteint env. 8 1 pour
100.000 m' d’air traités. L ’huile usagée peut être utilisée 
dans les moteurs Diesel de l’installation.

Gotaas II. lî. — Influence de l ’eau de mer sur l'oxydation 
biochimique de l'eau d’égout. — Sewagc Wks J., 1949. 
21, N" 5, 818-839. Septembre.
En général, pour de faibles concentrations en eau salée 

(jusqu à 25 % env.), la vitesse d’oxydation est plus grande 
que dans l’eau douce. Au fur et à mesure que la concen
tration en eau salée augmente, celte vitesse diminue et, 
dans l’eau de mer pure, elle devient inférieure à ce qu’elle 
est dans l’eau douce. L’eau salée ne modifie pas sensible
ment l’importance du premier stade de l’oxydation biolo
gique de 1 eau d’égout. La période d’attente correspondant 
au premier stade d’oxydation à faibles lemp. est généra
lement plus courte dans les eaux renfermant de l’eau 
salée que dans les eaux douces. Le deuxième stade d’oxy-

dation biochimique se produit dans l’eau salée- mais avec 
retardement.
G e iim  IL \V. cl Morgan  P. F. — Nouveau système de trai

tement anaérobie rapide des eaux résiduaires. — Sewage 
Wks 1949. 21, N” 5, 851-851. Septembre.
On obtient de bons résultats en utilisant un bac de 

digestion agité suivi d’un décanteur a partir duquel on 
renvoie en continu une partie du dépôt dans le bac de 
digestion. Le gaz obtenu est riche en méthane et pauvre 
en ILS.
I Ia seltin e  T. H. — Caractère et traitement des eaux rési

duaires d'huile soluble. — Sewage Wks J., 1949. 21, 
N” 5, 859-876. Septembre.
Aucun electrolyte essayé n'est capable do briser une 

émulsion complètement et de permettre l’envoi des liqui
des à la rivière. Généralement ceux-ci renferment 
200 p.p.m. ou plus d’huile.

L ’addition de coagulants (alun, chlorure ferrique, etc.) 
ne produit une coagulation ou une floculation qu’après 
addition d’alcali qui brise l’émulsion, coagule l’huile et 
fournit des eaux susceptibles d’ôtre envoyées à la rivière.

Le traitement peut être réalisé en deux stades, et con
siste premièrement, à briser l’émulsion et à évacuer 
l’huile rassemblée à la surface, traitement qui est suivi 
par une coagulation, ainsi qu’il a été suggéré par Eldrige 
et Purdy ; on peut plus simplement ne faire qu une coagu
lation.

Hygiène
Hygiène industrielle

Aun I. G. et Giur.n H. S. — Pneumonie aiguë chez les tra
vailleurs manipulant la glucine et le glucinium métal
lique. — J . Ind. Ilyg. a. Toxicol., 1949. 31, N° 3, 123-133. 
Mai.
Il semble prouvé nue l’ion glucinium est toxique par 

lui-même et qu’il faille lui attribuer l’origine de la mala
die (qui se manifeste par une dyspnée à l’effort, de la fati
gue et de la lassitude, un point dans la poitrine, dé la 
toux et une perte de poids) plutôt qu’au glucinium associé 
à des radicaux acides.
D e ic h m a NiN W. B. — Effets locaux et généralisés consécu

tifs au contact de la peau avec le phénol. Revue biblio
graphique. — J . Ind. Ilyg . a. Toxicol., 1949. 31, N° 3,
146-154. Mai.
Les sol. aq. de phénol traversent facilement la peau et 

les membranes muqueuses. Les effets locaux paraissent 
être en proportion directe de la concentration mais peu
vent être aussi fortement diminués par des véhicules 
ayant une forte affinité pour le phénol. L ’incorporation de 
1 à 2 % de phénol dans les onguents antiprurigineux 
donne de bons résultats mais les applications de ces types 
d’onguents ne doivent pas être recouvertes de bandage. 
L’addition de camphre au phénol diminue nettement sa 
causticité mais ne modifie que peu son action analgésique.
B e i n t k e u  E. c l M k i  d a u  It. —  Examens exécutés au moyen 

du microscope électronique, pour la recherche de la 
silicose. — KHn. Wschr., 1949. 27, N““ 35-36, 606-607. 
15 septembre.
On a pu, à l’aide du microscope électronique, détermi

ner avec précision la répartition et les dimensions moyen
nes des particules de 50 à 100 millimicrons de diamètre. 
Le microscope électronique permet également de différen
cier la structure desdites particules et de distinguer ainsi

la silice cristallisée, la silice amorphe et les silicates. On 
a pu préciser enfin, dans une certaine mesure, les condi
tions d’attaque des minéraux en cause par les liquides 
pulmonaires.
Z e id l k h  G. et S c iiu s t e h  IL — Sur les dangers que pré

sente l ’éther éthylique contenant des peroxydes. — Far- 
ben, Lâche, Anstnchstechn., 1949. 3, N” 10, 337-340. Octo
bre.
Les peroxydes, dans l’éther éthylique. se forment essen

tiellement sous Faction de la lumière. Tant qu’ils ne sont 
pas isolés, p. ex. par évaporation à sec, ils ne présentent 
aucun danger. Il faut donc éviter d’évaporer à sec de 
l’éther ayant séjourné longtemps à la lumière, car les 
explosions de peroxydes que l’on risque alors sont violentes. 
Pour vérifier l’absence de peroxydes, on ajoute Kl et une 
suspension d’amidon : l’éthcr doit rester incolore; l’appa
rition d’une teinte bleue décèle la présence de peroxyde.
ArPEf.MAN A. C. — Silico-anthracose et tuberculose dans un 

charbonnage néerlandais. — A'.ederl. T. Geneeskdc, 1949. 
93, N° 44, 3703-3708. 29 octobre.
L’examen du personnel souterrain d’une mine néerlan

daise d’anthracite a démontré que H % des employés 
souffraient d’une pneumodoniose avancée. Les crachats des 
ouvriers les plus atteints n’ont pas montré de bacilles 
tuberculeux, mais le plus souvent, la vitesse de sédimenta
tion des érythrocytes était augmentée. Or on sait que les 
méthodes modernes de culture de bacilles de tuberculose 
sont extrêmement sensibles, ce fait constitue par consé
quent un argument contre l’opinion de Policard et autres, 
lesquels jugent nécessaire qu’il y ail une infection tuber
culeuse dans la genèse de la silicose, surtout en cas de 
fibrose massive. Il est vraisemblable qu'un autre méca
nisme exerce lui aussi une influence.
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Installation et aménagement du laboratoire
T iien n e  II —  Nouveau réfrigérant universel. —  Chern. 

Ing. Tcchn., 1049. 21, N” 13-14, 270. Juillet.
Cet appareil peut Cire employé comme réfrigérant ascen

dant ordinaire, pour la distillation sous vide, pour l’en- 
lralliement par la vapeur d’eau et pour la distillation des 
substances moussant fortement. Ses dimensions sont ré
duites, son pouvoir réfrigérant considérable (3 1 d’élhor 
diéthyliquc par heure).
R iD Y A n n  I I .  N. — Pipettes rapides de haute précision et 

accessoires. — Analyst, 1949. 74, N" 874, 24-29. Janvier. 
Le bulbe de la pipette n" 1 renferme une sorte de 

cloison A percée d’un trou permettant à l’excédent de

P e t iu l lo  V. C. — Filtration à basse température. — Chem. 
A nalyst, 1949. 38, N” 1, 20. Mars .
On obtient le récipient contenant la glace ou le mélange 

réfrigérant en coupant un flacon au moyen d’un fil élec
trique chauffé au rouge. Un verre de montre supportant

un peu de glace est placé à la partie supérieure du Büch- 
ner. Lorsque l’ensemble est suffisamment refroidi, la fil
tration peut commencer.
S c h n e id e r  K. W. et S ch m id  Ch. — Colonne pour appareils 

de rectification de laboratoire. — Erdbl u. Kohlc, 1949. 
2, N° 11, 50S-510. Novembre.
Description d’un réfrigérant à condensation comportant 

une soupape en verre destinée au réglage de la quantité 
de distillât. Le rapport du reflux est déterminé par un 
compteur à gouttes, pouvant éventuellement fonctionner 
pour un débit de 490 cm3 à l’heure.
B a t u e c a s  T. et Ga r c ia  M a i .d e  G. — Dispositif de labora

toire simple pour la distillation du mercure. — An. Soc. 
Es p . Fis. y Qtiim., 1949. 45 (B), N” 4, 515-51 S. Avril. 
L ’appareil est tout en verre, sans soudure intérieure ni 

luvau de caoutchouc et la condensation des vapeurs de 
mercure est réalisée au moyen de l’air extérieur. Le mer
cure épuré au préalable par voie chimique est aspiré par 
un tube de verre de 76 cm de haut dans un ballon qu’il

Vol. 63. — N» 4.
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capillaire n’entraîne pas d’erreur de mesure appréciable. La 
pipette d’inoculaLion (fiy. S) permet l’inoculation de tubes 
pour dosages microbiologiques. L ’écoulement, réglable, 
permet d’inoculer une série de tubes en peu de temps. Un 
vase de titrage, utilisable avec la pipette [ig. 1, permet 
de doser le brome dissous dans les solvants volatils par 
libération d’iode et dosage en présence d’hyposulfitc (lig. C).
BltlNTZiNCiai 11. — La technique d'application de la diaso- 

lyse. — Chem. Ing.-Tcchn., 1949. 21, N° 13-14, 273-274. 
Juillet.
La diasolv.se consiste en la pénétration, par dissolution, 

dans certaines membranes (feuilles de caoutchouc p. ex.) 
de substances dites organophiles, alors que les substances 
dlles « hydrophiles » : sels acides, bases minérales, col
loïdes ne présentent pas ce phénomène, ce qui permet une 
séparation facile et complète des substances diasolysables 
et non diasolysables.

Description des différents types de colonnes de diasolyse 
et d’extracteurs genre Soxhlet qui ont ôté utilisés avec 
succès, notamment pour la séparation de nombreux iso
mères et l’isolement des éléments actifs des plantes et des 
organes animaux.

liquide, après remplissage, de se rendre en C. Au cours 
de la vidange de la pipette, l’air, en barbotant en C, se 
sature de vapeur. Cette pipette permet de mesurer avec 
précision des substances très volatiles.

D’autres modèles {[ig. 2, 3 et 4) sont des pipettes rapides 
destinées aux dosages d’aneurine dans les farineux. Le
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remplit aux 3/4 ; ce ballon est chauffé électriquement. 
La vapeur de mercure produite se condense dans un large 
tube incliné prolongé par un tube capillaire de plus de

Ps 05 

Vert la pompe jj

couvercle en caoutchouc placé sur le côté du réservoir à 
mercure. La précision des mesures atteint ± 0,3 %.

V ert /a. 
c a n a  // r a t io  n  
é l e c t r iq u e

Ay à.
c/fit ill er

Hg dt s  ¿ iHé

76 cm de haut, terminé par un tube en U par lequel 
s'écoule le mercure condensé. Tout l’appareil travaille sous 
vide.

Fiiy F. E. J., B urto n  A. C. cl E d iio lm  0. G. — Appareil 
simple pour l’analyse des gaz. — Canad. J. Rcs. (Sect. E ) , 
1949. 27, N- 3, 188-194. Juin.
Cet appareil est analogue, aux dimensions près, à la 

microburelte de ICrogh. 11 consiste en une burette de 1 ern3 
calibrée en centièmes de cm3, placée l’intérieur d’une 
chemise d’eau, et reliée par un tube capillaire à un 
entonnoir en verre à la partie supérieure et à un réser
voir à mercure à la partie inférieure. Les sol. absorbantes 
sont introduites dans l’entonnoir et l’échantillon de gaz à 
analyser est injecté à travers une aiguille sertie dans un

-  Nouvelle tête de colonne à distiller
./. chem. Education, 1949. 26, N® 3,

W o jc ie c h o w s k i M.
de laboratoire. -
132-133. Mars.
Cet appareil est composé d’un tube A muni d’un joint 

rodé qui se fixe sur la colonne. Ce tube doit être calori- 
fugé. La partie supérieure renferme un petit tube fermé T 
rempli de mercure cl dans lequel on place un thermo
mètre.

Le tube latéral K de gros diamètre est relié au con
denseur C. Les vapeurs condensées s’écoulent à travers

le compte-gouttes D, puis à travers le compte-gouttes IL 
au moyen du robinet S, l’excédent de liquide retournant 
au milieu de la colonne à distiller par le tube L. D’après 
le rapport du nombre de gouttes en D, et IL on calcule 
aisément la puanlité de liquide reflué.

L ’addition de substances, sans interrompre la distillation, 
est effectuée au moyen de l’entorioir F.

Avec cet appareil il est possiblo d'obtenir des substances 
très pures.

G îtes minéraux
Mohr II. — La vermiculite, nouveau minerai industriel.

— B.B.Z. [Bergb.-Bohrièchn.u. Erdôl-Zta), 1949. 65, n° 5,
14-16.
De composition variable avec le gisement, rappelant tan

tôt les micas, d’autres fols les chlorites, toutes les variétés 
contiennent les oxydes rencontrés dans les micas, dont 
elles seraient des produits de destruction (on n’y rencontre 
pas d’alcalins ni F). Le problème de leur formation est 
loin d’être résolu. Typique est leur comportement à la 
chaleur en présence “d’air : gonflement, puis torsion en 
forme de vers, par départ de l’eau d’interposition, avec 
apparition d’un produit jaune d’or, d’a3pcct métallique. 
Indifférence chimique, faible D., stabilité k la chaleur 
sont les caractéristiques du produit naturel. Les appli
cations sont nombreuses : fabrication d’isolants électri
ques, acoustiques et thermiques (par addition d’amiante, 
accroissement de la résistance à la chaleur) ; usage comme 
agent de décalcification des eaux, dans l’industrie du caout-

Vot. 63. — N* 4.
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chouc et comme pigment colorant. Gisements naturels en 
Allemagne (Alpes orientales).
T h e  M eta i.i .urgigal  L aboratohy, U niv ersity  o f  M elb ou r n e .

— Le flottage du zJrcon. — Cliem. Emjng a. Mining Itev.,
1949. 41, N® 8, 283-283. 10 mai.
La méthode comprend : 1“ un traitement au savon 

(30 % d’oléale de sodium et L>0 % de stéarate de sodium) 
avec, une concentration en savon de 3,75 % et une 
alcalinité correspondant à 0,025 % NaOlI, à la temp.
de 9o,,C pendant 20 minutes. Ce traitement est suivi de
trois lavages à l’eau et d’un lavage acide avec une sol. 
renfermant 0,2 % ILSO, ; après ce lavage acide le flottage 
est réalisé ii la temp. ambiante en présence de 0,1 % ILSO« 
(pli 1,9 et 0,1 % d’un mélange de 50 % d’eucalyptus et 
de .50 % d’alcool mélhylique ; l’agitation dure 2 mm. et la 
durée du flottage 3 minutes. La récupération du zircon
par ce traitement est très élevée.
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Minerais. Métallurgie. Métaux

Sidérurgie

Livres
(Cote 348.412)
T h e  Inox and S t e e l  I n s t it u t e . — Report on the Bessemer 

Process (Spécial Report n° 42). — 1 vol. 21,5 x 20, 
80 p., 17 fig., The Iron and Steel Instilute, Londres, 1949, 
br. : 25 s.
Cette importante monographie sur le procédé _ Bessemer 

a été rédigée par un Sous-Comité de la Fabrication de 
l’Acier de la Brilish lron and Steel Research Association. 
Elle comporte trois parties, traitant respectivement des pro
cédés pratiqués en Grande-Bretagne et à l’étranger, et de 
l'évolution future de ce procédé. A cela viennent s’ajouter 
huit appendices, dont les six premiers décrivent en détail 
certaines installations et méthodes ; le septième consiste 
en trois pages et demie d’analyses d’articles publiés sur 
celle question demiis 1940.

Bans la première partie, nous trouvons des chapitres 
relatifs aux procédés basique, acide,xà soufflage en surface 
et multiplex.

La deuxième partie est réservée aux procédés pratiqués 
en Suède, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Enfin, la troisième partie contient deux sections. La pre
mière traite de l’évolution future, basée sur trois per
fectionnements récents introduits sur le continent : enri
chissement du vent au moyen d’oxygène, convertisseur 
modifié de grandes dimensions, à soufflerie latérale, et 
double soufflage du métal.

La seconde section décrit l’emploi d’air enrichi d’oxygène 
dans le convertisseur à soufflerie en surface d’une aciérie 
de Londres.

Ce recueil, basé uniquement sur les résultats d’obser
vations pratiques, constitue un ouvrage de référence de 
grande valeur. e . v .

(Cote 38.411)
T h e  I ron and S t e e l  I n s t it u t e . — Atlas of Isothermal 

Transformation Diagrams (Special Report n° 40). — 
1 vol. 20,5 x 27, 03 p., nombr. fig., Iron and Steel Ins
titute, Londres, 1949, rel. toile : 25 s.
Les courbes désignées sous le nom de « courbes S », 

et servant à construire les diagrammes de transformations 
isothermes, renseignent sur les processus qui affectent la 
structure d’un acier déterminé, quand il est maintenu à 
une certaine température après avoir subi un refroidis
sement rapide à partir d’un niveau supérieur à la tem
pérature critique, qui se situe généralement entre 700 et 
800°C. Elles dénotent les effets variables qu’exerce sur la 
structure des aciers le réchauffage à diverses tempéra
tures, pendant des durées- différentes. Au-dessous d’une 
température connue sous le nom de point MS, la trans
formation martensitique est instantanée, bien que le degré 
de transformation puisse être réglé moyennant un choix 
approprié de la température de trempe.

Le présent allas, qui constitue le « Special Report n° 40 x> 
de l’Iron and Steel Institute, donne, pour la première fois, 
une série de courbes S se rapportant aux principaux types 
— au nombre de vingt-quatre — d'acier soudant employés 
couramment en Grande-Bretagne. CEuvre du Thermal 
Treatment Sub-Committee of the British Iron and Steel 
Research Association, il réunit le fruit des recherches col
lectives exécutées par un certain nombre de laboratoires 
industriels. Chacun des diagrammes est accompagné d’in
dications relatives à la composition de l’échantillon, au 
traitement qu’il a subi, à la dureté des produits de trans
formation obtenus à diverses températures, de photomicro
graphies, etc.

Outre sa valeur intrinsèque, l’exécution matérielle, so
lide et pratique, de ccL allas, en fait un instrument de 
travail de premier ordre. e . v .

Métaux non ferreux

Lowhy If. II. — Les cendres et le soufre du coke au haut 
fourneau. — Ind. a. Engng Chem., 1949. 41, N° 3, 502- 
510. Mars.
La majeure partie des cendres quitte le haut fourneau 

sous forme de laitier; le soufre est fixé en partie par le 
laitier, sous forme de sulfure de calcium, et en partie par 
le fer. 11 y a lieu de noter que l’on attribue souvent au 
coke le résultat d'un contrôle insuffisamment correct d’au
tres variables au cours de l’opération du haut-fourneau.
B a k e r  A. et I I aLl o w e s  A. P. C. — Elimination par le 

lithium de la fragilité provoquée par le bismuth dans les 
cuivres et les alliages de cuivre désoxydés. — J . Inst. 
Metals„ 1949. 75, N° 9, 741-758. Mai.
Dans les cuivres non arsenicaux les effets du bismuth 

jusqu’à 0,01 % sont neutralisés par 0,01 à 0,03 % Li, 
même si de 0,01 à 0,04 % P ont été employées comme 
désoxydant initial. Les résultats sont moins bons avec les 
cuivres arsenicaux ; le maximum de bismuth utilisé a été 
de 0,006-0,007 % et, après désoxydation initiale au phos
phore, c’est avec une teneur résiduaire en lithium de 
0,02 % qu’a été constatée l’amélioration optimum au point 
de vue ductilité. La ductilité des cuivres à 1 % Cd conte
nant jusqu’à 0,000 % Bi est sensiblement améliorée par 
l ’addition de lithium, toutefois sans élimination totale de 
la fragilité. Résultats satisfaisants pour les bronzes à

5 % Sn et le laiton 70/30. Avec les bronzes d’aluminium 
(5 % Al) contenant 0,006 % Bi, 0,01 % Li donne des 
valeurs, pour les éprouvettes entaillées, plus élevées qu’avec 
les bronzes exempts de bismuth.
G r u i il  \V. — Préparation de cuivre manganèse à partir de

ferro-manganèse de haut-fourneau. — X. Erzbergb., 1949.
2, N° 7, 197-205. Juillet.
Ce nouveau procédé par ressuage (entre _1200"-900'’) 

après addition de ferro-manganèse à Cu liquide permet 
déliminet C et Fe d’une manière satisfaisante. (Composi
tion d’un produit final : 28, 40 % Mn ; 2,29 % Fe ; 0,15 % 
C ; reste Cu). La teneur en Mn du Cu manganesé est fonc
tion de celle en Mn du ferro-manganèse, laquelle cepen
dant n’a pas grande influence sur la teneur en Fe de l’al
liage. Par addition de ferro-manganèse en quantité crois
sante, il y a augmentation simultanée de la teneur en 
Mn et Fe : le meilleur rapport Mn/Fe (env. 27 % Mn ; 
2 % Fe) est atteint en partant d’env. 1/3 de ferro-manga
nèse pour 2/3 Cu. Par addition d'une faible quantité- de 
Si, on améliore encore celui-ci : 0,6 % de Si, par rapport 
à la quantité de Cu utilisée, conduit à un cuivre Snanga- 
nésé à 27,46 % Mn ; 1,82 % Fe; 0,05 % C ; 0,47 % Si. La 
teneur en C est plus faible, lorsqu’on part d’un bain à rela
tivement basse temp., et celle en P est fonction de la teneur 
en P du produit de départ.
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Corrosion

W yi.u k  D. c l  Cheesman  G. C. N. —  Le nitrite de sodium en 
tant qu’inhibiteur de l'attaque de l'acier par l'eau de mer.

I. Influence du nitrite de sodium sur la surface et l’in
tensité de l ’attaque. — ./. Soc. chcm. Ind., 1949. 68, N° G, 
165-168. Juin.
En présence de concentrations de nitrite de sodium suf

fisantes pour réduire l’attaque à une faible valeur, l’action 
de l’eaü de mer sur l’acier donne lieu à une coloration 
brune; les piqûres normales apparaissent finalement au 
centre de chaque tache. On admet qu’il se produit un film 
très mince, semi-protecteur, d’oxyde et que l’action inhibi- 
trice du nitrite de sodium est de nature catalytique. Les 
résultats obtenus sont nettement améliorés par addition de 
phosphate au nitrite et une protection complète peut être 
obtenue là où aucun inhibiteur seul n’aurait donné les 
mêmes résultats.
W y ll ie  D. e t  C heesman  G. C. N. — Le nitrite de sodium en 

tant qu’inhibiteur de l’attaque de l’acier par l ’eau de 
mer. II. Addition d’autres inhibiteurs au nitrite. — J. 
Soc. chem. Ind., 1949. 68, N° 7, 209-212. Juillet.
On supprime l’attaque de l’acier par addition de faibles 

quantités de K ILl’O, et de NaJIPO« à 5 % de nitrite de 
sodium. L ’hexamélaphosphalc de sodium assure une bonne

Métaux

Swain A. J. —• Méthode rapide d’appréciation de la teneur 
on hydrogène des alliages d'aluminium forgés. — J. In sl. 
Metals, 1949. 75, N" 11, 8G3-8G8. Juillet.
La méthode est fondée sur la corrélation quantitative 

existant entre les vides formés dans des échantillons d’al
liage Al-7 % Mg,_ en feuille, plongé pendant 10 min dans 
KjGrjOi fondu à 580’’C et la teneur en II de l’échantillon 
déterminée par la méthode de l’extraction par le vide.

PuMi’iiiiEY W. I. et Moont: 1). C. —  Effets produits par le 
silicium sur la tendance à la formation de criques dans 
les alliages aluminium-cuivre-magnésium extra-purs. — 
J. Inst. Metals, 1949. 75, N° 9, 727-736. Mai.
La tendance à la formation de criques dans les alliages 

contenant de 2,5 à 4 % Cu et 0,5 à 1 % Mg diminue 
quand la teneur en silicium passe de 0,5 à 4 % ; les allia
ges contenant 4 % Si sont complètement exempts de cri
ques ou presque pour des lemp. au-dessus du solidus. Quand 
on doit utiliser, pour soudure, des alliages Al-Cu-Mg-Si 
ayant des teneurs en cuivre et en magnésium contenues 
entre ces limites, la teneur en silicium doit être aussi éle
vée que le permet la pratique, de l’ordre de 1,5 %, avec

Céramique

Livre
T h e  I hon and S t e e i . I nsTit u t e . — Corrosion of Iro n  and 

Steel by Industrial Waters and its Préventions (Spécial 
Report n° 41). — 1 vol. 13,5 x 21, 56 p., 20 fig, Iron 
and Steel Instilute, Londres, 1949, rcl. toile : 5 s. 
Cette monographie se divise en quatre parties essen

tielles. La première, qui constitue une introduction au 
problème, décrit la théorie et le mécanisme de la corro
sion, et les différentes formes sous lesquelles se présente 
cette dernière.

Dans la deuxième partie, on passe en revue les causes 
du phénomène et les facteurs dépendant de l’eau, du 
métal, des conditions externes.

protection lorsqu’on ajoute 0,05 % de ce sel à 5 %. de 
nitrite de sodium ; cette protection est encore augmentée 
si l’on ajoute 0,01 % de COjNa: à ce mélange. Une addi
tion de 0,05 % de COJSTa2 à 5 % de nitrite de sodium donne 
une protection efficace. Une protection complète est assurée 
par l’introduction de quantités appréciables de sels de zinc 
au nitrite, mais l’action cathodique exercée par le zinc est 
faible comparée à l’action anodique du nitrite. Le sulfite 
de sodium, qui est un inhibiteur cathodique puissant, aug
mente l’efficacité du nitrite, mais en raison de la décom
position du sulfite l’effet observé n’est pas permanent.
M a c iiu  W. — Le traitement complémentaire des couches

de phosphate au moyen de chromâtes. — Arch. Melallkdc,
1949. 3, N° 7, 250-253. Juillet.
Les chromâtes diminuent la porosité des couches de 

phosphate, sans toutefois la faire disparaître totalement, et 
augmentent leur résistance électrique ; conviennent, par 
ordre de préférence, l’ac. chromiquc, les sol. de Cr-0,Ki 
ou CrOiNaj- (0,5 g/l d’ac., de 1-7 g/l de chromate ; 
80°C, 40 sec.). L ’accroissement remarquable de la stabilité 
des couches de phosphate semble dû non seulement à la 
diminution de la porosité, mais aussi à l’action passivante 
des chromâtes qui pénètrent dans les pores.

légers

un traitement thermique approprié et une teneur en cuivre 
aussi élevée que possible. Certains alliages Cu-Mg-Si sont 
susceptibles de former des criques à des lefnp. inférieures 
au solidus dans les essais de soudure sous tension, mais 
cet inconvénient ne doit pas se produire de façon appré
ciable dans les conditions ordinaires de soudure.
S c h l a e p f e r  P., Gaum ann  IL et B u k o w ie c k i A. — Recherches 

sur l ’attaque par corrosion des récipients en alliages 
d'aluminium contenant de l'acide carbonique sous pres
sion. — Schweiz. Arch. angew. JFiss. u. J'echn.,, 1949. 15, 
N" 10, 316-324. Octobre.
C02, qu’il soit liquéfié ou gazeux, n’agit pas sur les 

parois de ces récipients même s’il est saturé d’eau. Les 
attaques qui se produisent dans la pratique peuvent être 
attribuées à l’action de l’eau présente dans les récipients 
comme phase séparée. Les couches d’oxyde obtenues par 
traitement anodique ne protègent pas contre la corrosion. 
Ces couches se dissolvent sous forme d’hydrate d’alumi
nium sous l’action de l’eau contenant CO:. L ’intensité de la 
corrosion est d’ailleurs si faible dans les conditions nor
males que ces attaques ne représentent pratiquement aucun 
danger pour les récipients sous pression.

métallique

La troisième partie décrit les phénomènes de corrosion 
qui peuvent se rencontrer dans les conduites d’eau, les 
chaudières, les installations de chauffage, de refroidisse
ment, de réfrigération, etc.

Enfin, une quatrième partie décrit les méthodes propres 
à empêcher la corrosion : trailement de l’eau, emploi 
d’inhibiteurs, choix des matériaux, revêtements protecteurs 
métalliques ou non métalliques, protection cathodique, éli
mination des dépôts par des procédés mécaniques ou chi
miques.

La plaquette se termine par une liste de cinq ouvrages 
recommandés (tous en langue anglaise) et par une biblio
graphie de 99 sources citées (également en anglais).

e. v.
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Industries chimiques minérales
Livres

(Cote 32.711)
E x p o s it io n  I n t er n a t io n a le  d e  C h im ie  P u r e  e t  A p p l iq u é e . 

— Journées Internationales de Chimie Industrielle 
(Charleroi, 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 1948). — 1 vol. 
21 x 27,3, 463 p., 129 fig., 64 tabl., Université du Travail 
Paul I’astur, Charleroi, 1949, br. : 2.000 (r.
Les «t .Journées Internationales de Chimie Industrielle », 

qui se tinrent à Charleroi, en septembre 1948, dans le 
cadre de l’Exposition Internationale de Chimie Pure et 
Appliquée, rencontrèrent, on s’en souvient, un réel succès.

Le volume de comptes rendus auquel elles ont donné 
lieu renferme une note sur l’Exposition, les textes des 
sept conférences et des soixante-sept communications pré
sentées, la composition des différents comités, le rapport 
général et les allocutions prononcées.

Les conférences avaient pour objet l’évolution de la chi
mie cl de l’industrie chimique, la recherche-et les voies 
nouvelles dans l’industrie chimique en France, en Angle
terre, aux Etats-Unis et en Belgique.

Les soixante-sept communications concernaient les in
dustries chimiques minérales, textiles, papeteries, tanne
ries, industries alimentaires, matières grasses, silicates, 
peintures et industries associées, agriculture et phyto- 
pharmacie, pétrole et dérivés, combustibles et sous-pro

duits, matériaux de construction et routiers, caoutchouc, 
matières plastiques, produits pharmaceutiques, produits 
organiques, industries chimiques coloniales, eau et hygiène 
industrielle, enseignement de la chimie industrielle.

Ce volume réunit donc une documentation de valeur, et 
contient des mémoires dont la nouveauté et l’originalité 
ont été soulignées par le rapporteur général.

(Cote 91.408)
Gavelt .e  P. — Tables à l’usage des usines fabriquant des 

acides minéraux, sulfurique, azotique et chlorhydrique,
2° érlit'. — 1 br. 21 X  27, 60 p., L ’Industrie Chimique, 
Paris, 1940, 230 fr.
La première édition de ces tables, aujourd’hui épuisée, 

date de 1920. Dans celte seconde édition, l’auteur donne 
plus d’importance aux chapitres traitant des aréomètres, 
des dcnsimôtrcs, des densités, des poids spécifiques et des 
masses spécifiques. 11 a ajouté les tables se rapportant aux 
acides azotique et chlorhydrique.

Ce recueil est divisé en quatre parties :
1° Dcnsimètres et aréomètres. Densités, poids spécifiques, 

masses spécifiques. 2° Poids spécifiques et degré Baumé 
des solutions des acides sulfurique, azolique et chlorhydri
que ; 3° Tables pour le mélange des acides sulfuriques con
centrés ; 4° Distillation des olcums.

Engrais chimiques
N o r d en g r en  S. — Les procédés de fabrication du super

phosphate double et de l’acide phosphorique humide. Etat 
actuel et possibilités futures. — Ing. Vet. Akad. llaridl., 
1949. N° 203, 1-27.
Le superphosphate double résulte de l’attaque du phos

phate par l’ac. phosphorique au lieu d’ac. sulfurique. La 
teneur en PsO» du produit obtenu est beaucoup plus éle
vée : 40-30 % au lieu de 13-20 % dans le superphosphate. 
Le procédé diffère de celui du superphosphate ordinaire en 
ce que la période de malaxage est très courte, la solidifi
cation plus rapide et la période d’attente en cave plus lon
gue.

Dans la préparation de l’ac. phosphorique à partir d’ac. 
sulfurique et do phosphate, la filtration du SO.Ca a posé 
des problèmes qui n’ont clé résolus qu’à la suite de l’étude 
de la formation des divers sulfates : anhydrite, semi- 
hydrate et gypse à partir de concentrations différentes de 
P»Os et de la temp, à respecter au cours de la réaction. La 
filtration du sulfate de chaux a également fait l’objet 
d’études sérieuses qui ont abouti à la création d’un filtre 
à vide horizontal qui permet d’obtenir un acide filtré très 
peu dilué par les liquides de lavage.
Gu t h iu e  F. C. et N an c e  J. T. —  Dosage rapide, dans le 

superphosphate de calcium, de l'acide libre et du phos
phate soluble dans l ’eau. — J. Soc. chetn. lnd.„ 1919. 68, 
N° 6, 176-177. Juin.
L’échantillon de superphosphate est extrait à l’eau et la 

sol. titrée avec une sol. de soude caustique exempte de 
carbonate, en deux temps, en présence d’indicateurs diffé
rents. Avec le premier indicateur (1 g de méthvlorange, 
1,4 g de xylène-cyanol FF dissous dans 300 cm* d’alcool 
à 30 %), on obtient l’acidité libre par virage à pli 4,6. Le 
second virage, obtenu avec le deuxième indicateur (2 p de 
phénolphlaléine à 0,1 % et 1 p. de «-naphtolphtaléine à
n /TTT»rt ^ nt S111 f’11 9.6 donne approximativement ta(lLt U*)a, lin vol. convenable de soude caustique est alors 
titré avec la sol. de superphosphate et donne un chiffre à 
partir duquel une valeur plus exacte de phosphate mono- 
calcique peut être obtenue.
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Livre
(Cote 80.191)
M o rand i L. — Les engrais azotés. Situation et problèmes 

d’après guerre (Ve Conférence Internationale des En
grais chimiques et des Produits chimiques utiles à l’Agri
culture, Zurich, 4-8 août 1949). — 1 br. 17 X 24, 24 p., 
Monlecatini, Milan, 1949.
Le Dr. Luigi Morandi, rapporteur général, vice-président 

de la Société Montecatini, brosse un tableau d’ensemble de 
l’industrie des engrais azotés. 11 montre l’importance de 
l’azote pour le monde végétal et énumère les facteurs 
d’ordre biologique et industriel qui ont concouru à en dé
velopper la'consommation à un rythme accéléré. Par rap
port à l’avanl-guerre, la quantité totale d’azote produite 
actuellement — ou qu’on pourrait produire — a notable
ment augmenté. Moyennant certaines mesures de normali
sation, et quand les usines en construction seront entrées 
en service, on peut s’attendre à une baisse du prix de 
revient de l’azote.

Si l’on compare la situation existant avant la guerre, au 
point de vue de la consommation totale dans le monde et 
de la consommation pour l’agriculture, et les chiffres rela
tifs à l’aimée 1947-1948, on constate que l’Europe reste le 
principal consommateur, bien que le niveau d’avant la 
guerre n’ait pas encore été atteint. Quant aux Etats-Unis, 
ils ont, on dix ans, presque triplé leur consommation.

Le sulfate d’ammonium, qui, pendant la guerre, avait dû 
céder la place à diverses autres formes d engrais azotes, 
reconquiert graduellement son Importance. Pour ce qui est 
du nitrate, le titre de 20 %_ d’azote constitue un compro
mis rationnel entre les exigences de la sécurité et les 
besoins de l’agriculture.

Parmi les engrais nouveaux, il convient de signaler le 
nitrophosphate ; d’autre part, l’urée semble appelée à être 
employée dans l’agriculture, quand on sera parvenu à en 
abaisser le prix de revient.

Au point de vue de la forme sous laquelle les engrais 
sont livrés aux consommateurs, la granulation rencontre 
une faveur croissante. e . v.
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Verrerie, céramique, émaillerie

Briques, tuiles, réfractaires
Mooiu: C. E. — Facteurs intervenant dans l'eiîrittoment des 

briques réfractaires. — Trans. Drit. Ceram. Soc., 1949. 
48, N° S, 176-185. Mai.
Les joints intergranulaires déterminent principalement 

aussi bien la résistance à l ’effrittcment que la résistance 
mécanique et dans les structures habituelles on n’arrive 
pas à obtenir ces deux qualités à la fois. Etude des 
méthodes qui permettraient de surmonter cette difficulté, 
p. ex. en contrôlant la porosité du produit au point de 
vue pores ronds on bien en réalisanL un liant qui serait 
pvroplaslique aux temp. d’effritlcmcnt. L ’exposé est suivi 
d'une discussion au cours de laquelle on mentionne l’em
ploi de l’argile à grains arrondis et les méthodes de pres
sage à chaud comme procédés d’amélioration des briques.
E x g e i.ua lurr W. —  Le carbone comme source de défauts 

dans l'émaillage, — Mctallober[lache, 1949. 3, N° 7, A 141- 
A145, Juillet.
Ces défauts proviennent de la formation de gaz dans 

ou sous l’émail ; ils ont la forme de bulles ou de cratères. 
Les gaz sont ou bien CCb provenant de l’oxydation du car
bone ou bien II qui existe dans l’acier à l’état atomique 
par suite du décapage par un acide. L’adsorption de II est 
favorisée par certaines formes de C. Les défauts ne se pro
duisent pas si l’émail est assez fluide au moment du 
dégagement gazeux. Le carbone qui existe dans les ma
tières premières de l’émail doit être oxydé au préalable 
par le minium, les nitrates ou MnCL.

Sur les tôles, les graisses qui restent après le façonnage

doivent être brûlées et les tôles nettoyées par des méthodes 
chimiques et mécaniques. Il ne faut pas enduire de gra
phite les moules de coulée. Les scories qui subsistent dans 
les tôles doivent aussi être éliminées.

La cémenlite en grains 'est dangereuse, un chauffage fi 
680-700“ la transforme en sphérides. Sa teneur ne doit 
pas dépasser 10 % de la teneur totale en C. La teneur 
des oxydes de fer dans la fonte ne doit pas dépasser 0,5 %, 
car leur réduction par C donne CO générateur de bulles. 
11 existe souvent, sur la surface, une mince couche d’im- 
purclés (microchilc) que l’on enlève par sablage. Le déca
page doit être fait en bains chlorhydriqucs faibles et l’émail- 
lage ne doit pas suivre trop vile le décapage.

S tf.nvik Iv. J. — Propriétés de l’olivine et leur utilisation 
pour les réfractaires et les sables de moulage. — J . Iron
a. Steel Inst., 1949. 162, N° 1, 44-48. Mal.
Comparaison entre les principales propriétés des briques 

de forslérlte et celles des autres matériaux réfractaires 
d’emploi courant. Des essais ont été également effectués 
pour utiliser l’olivine comme sable de moulage. L ’olivine 
de meilleure qualité présente, dans les opérations de fon
derie, certains avantage techniques sur le quartz (caractère 
plus réfractaire et plus grande résistance à la scorification 
des oxydes de fer). En outre, des expériences sur des ani
maux ont montré que le danger de silicose est beaucoup 
moins grand qu’avec du quartz, d’où énorme avantage 
prophylactique.

Produits pharmaceutiques
Livre

(Cote 203.449)
L it t l e  A. et M it c h e l l  K. A. —- Tablet Making. — 1 vol. 

14 X 21,5, 121 p„ fig., The Northern Publishing Co., 
Ltd., Liverpool, 1949, rel. : 15 s.
Cette forme d’utilisation si commode que constituent les 

comprimés et tablettes, d’un dosage rigoureux, ne s’obtient 
qu’en suivant de méticuleuses précautions, qu’un appareil
lage, modorne permet de mettre en œuvre sur une vaste

Terres rares, corps
L jü n g g r e n  G., R y n n in g e u  R. et S il l e n  L. G. — Dosage de

minimes quantités d’uranium. I. — Svcnsk kem. T.,
1949. 61, N° 8, 170-180. Août.
Dans le cas de minerais très pauvres, on opère par 

mesure de la radioactivité, dosage colorimétrique, spectro- 
graphique, microgravimélrique, fluorométrique.

Tour le dosage après séparation préalable, on utilise les 
méthodes colorimétriques et çolarographiques. La méthode 
gravimétrique peut être utilisée pour le dosage courant 
de l’uranium en quantités supérieures à 2-3 mg, tandis 
que les méthodes iluorométriqucs sont choisies pour déce
ler do très faibles quantités jusqu’il 10 ' mg. Les méthodes 
colorimétrique, spectrographique, polarographique sont 
applicables respectivement jusqu’à 0,05 mg, 0,005 mg, 
0,0003 mg, tandis que la mesure de l’activité-« permet de 
descendre jusqu’à 0,001 mg.
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échelle. C’est ce que montre ce manuel technique très 
documenté, Les faces de ce problème d’une portée pratique 
et industrielle si considérable sont étudiées dans l’ordre 
suivant : principes généraux, équipement, installation et 
entretien des machines, mélangeage, granulation à l’état 
humide, dessiccation, granulation à sec, aromatisation et 
substances lubrifiantes, traitement préparatoire en vue de 
la double compression, compression et tout ce qui la con
cerne, préparation à la main, coloration, enrobage, tablet
tes effervescentes. n.-x. d .

I .ixdh Karin, R ynxingeh R . et S kabaeüs Else. — Dosage de
minimes quantités d’uranium. II. — Svcnsk kem. 7’.,
1949. 61, N“ 8, 1S0-188. Août.
Par extraction à l’éther, même „de petites quantités de 

nitrate d’uranium peuvent être séparées quantitativement 
à partir de sol. renfermant de fortes quantités d’autres élé
ments, particulièrement de fer, même dans la proportion 
de 1/25.000. L ’efficacité de l’extraction est influencée par 
la concentration des ions nitrate et de l’ac. nitrique libre. 
Le dosage colorimétrique de U a été étudié en vue de son 
application à un extrait à l’éther. Le dosage colorimétrique 
de U avec H>0» en sol. de carbonate de soude est appli
cable, tandis que la réaction au salicylate en sol. ammo
niacale est gênée par la présence de te, môme à des doses 
aussi faibles que 0,02 mg, qui peuvent facilement rester 
dans l’extrait à partir dé sol. renfermant de fortes con
centrations en Fe.
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Résines
A l l in a  A. — La cristallisation de la colophane et de la ré

sine brute. — Œ sterr. Chemiker-Zlg., 1949. 50, N° 2, 
33-35. Février.
La résine brute « cristallise » au contact de l’air. Celle 

t cristallisation » a pour effet un durcissement considé
rable qui rend l’utilisation ultérieure difficile. On constate, 
qu’aussi bien dans le cas de la résine brute que dans celui 
de la colophane, la tendance à la cristallisation diminue 
avec la viscosité. Les acides oxydés favorisent la cristalli
sation. La colophane soufflée cristallise peu. L ’augmenta
tion de la temp. de distillation est également favorable. Si 
enfin on traite par 1ICL les saignées effectuées sur les pins, 
en vue d’augmenter la quantité de résine obtenue, la ten
dance à la cristallisation augmente. L ’ensemble de ces ob
servations permet d’attribuer le phénomène à une modifi- 
catior chimique des acides résiniques.
P en fo : ) A. R. —  La résine de xanthorrhée. La gomme 

accrmde. — J. Oil a. Col. Chem. Ass., 1949. 32, N° 348, 
.271-278. Juin.
Les xanthorrhées sont des végétaux d’Australie méridio

nale qui fournissent une résine après combustion partielle. 
L ’arbre brûlé reste sur place env. 1 an, est débité en petits 
morceaux et la résine séparée mécaniquement des débris. 
Cette résine est utilisée pour la fabrication de laques bon

Caoutchouc
S c h u l z e  W. A., T u c k e r  C. M. et Cnouc.it W. W. —  Polymé

risations à basse température. Emulsifiants du type de 
sulfonate d’alcoyle aromatique. — Ind. a. Engng. Chem., 
1949. 41, N° 8, 1599-1603. Août.
L’emploi d’émulsifiants du type sulfonate d’alcoyle aro

matique pour la polymérisation, à basse temp. de buta- 
diène-styrène, a donné des résultats satisfaisants dans ’es 
laboratoires et les usines pilotes : des latex fluides très sta
bles ont été obtenus et les vulcanisais sont comparables à 
ceux fournis par les meilleurs émulsifiants employés jus
qu’ici.

A z o m .osa J. L. — Les savons de résine acides dans la poly
mérisation du GR-S. — Im l. a. Engng Chem., 1949. 41, 
N° 8, 1626-1629. Août.
Les savons de résine acides ayant une structure à dou

bles liaisons conjuguées retardent ou inhibent la polymé
risation du GR-S. Les savons de résine acides sans non- 
saturation aliphatique sont plus actifs dans la polymérisa
tion en émulsion que les savons ayant une double liaison 
non conjuguée. Pour le télrahydroabiélate de sodium, 
une relation linéaire a été trouvée entre la concentration 
de l’agent émulsifmnt et le degré de polymérisation obtenu, 
lorsque la proportion de savon varie d'e 1 à 10 %. En 
dehors de ces limites, le degré de polymérisation varie plus 
rapidement.

S u s ie  A. G. et A V a ld  W. J. —  Les résines à haute teneur 
en styrène dans la préparation du caoutchouc. — Rubber 
Age„ New-York, 1919. 65, N° S, 537-540. Août.
Les résines à haute teneur en styrène possédant des 

groupes non saturés actifs sont compatibles avec les caout
choucs naturels et synthétiques, pour lesquels ils sont 
d’efficaces agents de renforcement.

Leur faible densité, leur pouvoir renforçant élevé par 
unité de volume, leur couleur claire et leurs bonnes pro
priétés diélectriques permettent une plus grande latitude 
dans la composition des mélanges destinés à des usages spé
cifiques. Les caractéristiques thermoplastiques de ces rési

marclié et de poudres fondantes ; elle est la seule résine 
naturelle présentant les mêmes propriétés thermiques que 
les résines formol-aldéhyde ; sa composition est assez mal 
connue. Par chauffage avec GOAL on en obtient de l’ac. 
p-hydroxybenzoïque et du résorcinol.
D e  H aas G. — Au sujet du traitement chimico-technique de

la gomme damar. — Pliarm . Weekbl., 1949. 84, N° 31-32,
505-515. 6 août.
La compétition entre la gomme damar et les gommes 

synthétiques ne peut être possible que si l’on adopte de 
meilleures méthodes de purification. L ’une des méthodes pro
posées est basée sur ’̂emploi de solvants spéciaux qui per
mettent d’obtenir un produit plus uniforme et plus cons
tant. Par cette méthode le Æ-rcsène ou les matières mucoï- 
des (groupe de glucoprotéines) ne sont pas éliminés, ce 
n’est d’ailleurs pas nécessaire dans la plupart des cas d’uti
lisation. Une seconde méthode indiquée consiste à sécher la 
gomme brute et les solvants avant de faire la solution en 
utilisant des combinaisons spéciales de solvants. On obtient 
ainsi une gomme très légèrement colorée exempte d’impu
retés. Les matières mucoïdes qui gênent la filtration des 
solutions de gomme damar dans le benzène, le tétrachlo
rure de carbone, etc., sont appelées « Damaliaeid », elles 
contiennent un ou plusieurs groupes COOII.

nés dans les mélanges non vulcanisés améliorent les condi
tions de travail et généralement, réduisent le retrait au 
calandrage. Le malaxage des déchets de caoutchouc est éga
lement facilité.
SwEiTZÈn C. W. Go odrich  W. C. cl B u r g ess  K. A. — Le gel 

complexe de noir de carbone dans le renforcement du 
caoutchouc « froid ». — Rubber Age, New-York, 1949. 65, 
N° 6, 651-661. Septembre.
La structure du carbone demeure le facteur primaire du 

développement des propriétés de renforcement du caout
chouc froid, mais un facteur secondaire a été trouvé : le 
complexe gel-noir de carbone, portion insoluble dans le 
benzène d’un mélange caoutchouc-noir de carbone. L ’im
portance du complexe gel-noir de carbone est en corréla
tion avec une activité de surface indépendante du pH et 
dont l’amplitude est indiquée par le comportement du noir 
de carbone vis-à-vis de l’oxygène.

Le développement du complexe gel-noir de carbone 
dépend de la température de malaxage. Pratiquement, en 
assurant un contrôle plus précis des tendances à la gélifi
cation, le nouveau lest permet la substitution, sans risques 
exagérés de grillage, d’un noir de carbone plus actif à un 
produit moins actif.

Livre
(Cote 38.376)
I I o u w in k  R. — Elastomers and Plastomers. vol. 2 : Manu

facture, Properties and Applications. — 1 vol. 17 x 25.5, 
XVI +  515 p., fig., Elsevier Publishing Company, Inc., 
New-York, Amsterdam, Londres et Bruxelles, 1949, rel. 
toile : 21 fi.
Ouvrage d’une qualité rare, caractérisé par l’absence de 

lieux communs sur les plastiques, ou de données illusoires 
parce que d’une portée trop restreinte. L ’auteur s’est 
efforcé d’expliquer le mécanisme des réactions mises en 
jeu pour la fabrication des plastiques, ou d’où découlent les 
propriétés de ces corps. C’est là un des meilleurs traités 
que les techniciens avertis pourront consulter. r . d .
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Matières grasses
S c u a u e n s t e in  E. — Sur les processus qui ont lieu au cours 

de la cuisson de l'huile de lin. — Œ sterr. Cliemiker-'/Aj., 
1949. 50, N° I, 2-3. Janvier.
L’élude de l’évolution du p. m. de l'huile de lin en cours 

de cuisson permet de constater, qu’au début, on assiste 
à une polymérisation entre chaînes à double liaison conju
guée de la môme molécule de glycéride. Après env. 12 h. 
seulement la polymérisation est mtermoléeulaire. La mol. 
finale de l’huile cuite est dimère. La polymérisation peut 
être favorisée par l’emploi de catalyseurs appropriés. Ces 
catalyseurs peuvent également provoquer la formation de 
liaisons non saturées conjuguées, de sorte que l’huile obte
nue sera plus riche en acides non saturés conjugués. Sui
vant que le catalyseur sera actif à une lemp. inférieure ou 
supérieure à celle de polymérisation, l’huile finale sera 
moins ou plus visqueuse que l’huile ordinaire.
I I o lm b er g  J. et R o sen q vist  U. — La grajsse d'os et la 

graisse de rognons de cheval. — Svensk Item. T., 1949. 
61, N° 4, 89-97. Avril.
En ce qui concerne leur teneur en acides gras, les 

graisses que l’on peut extraire du cheval se différencient 
nettement des graisses des autres mammifères. Il y a lieu 
de noter en particulier la haute proportion en acides lino- 

Jiéique ou linoléniqüe, la très faible teneur en ac. stéarique 
par rapport à l’ac. palmilique et la haute proportion en ac. 
hexadécénoïquc, notamment dans la graisse d’os. Celle-ci 
contient une plus grande proportion d’ac. palmilique par 
rapport à l’ac. stéarique que la graisse de rognons. Les 
graisses d’os et de rognons extraites du cheval ont, en ce 
qui concerne les acides gras, une composition qui les rap
proche de certaines huiles végétales telles que l’huile 
d’olive. Les graisses de cheval constituent des matières pre
mières se prêtant à la fabrication du savon. Par ailleurs,

ANGelino L. — Vernis à l'aluminium à base d’huile ou de 
glycérophtaliques. — Ind . Vernice, 1949. 3, N° 22, 20-23. 
Février.
Dans les produits où le véhicule (ou liant) est constitué 

par un vernis gras (huile siccative ou association huile sic- 
cative-résine), l ’acidité libre du milieu doit être la plus 
basse possible cl notamment dans les produits prêts à 
l’usage où la poudre métallique, au lieu d’être empaquetée 
à part, est déjà incorporée au véhicule et a, de ce fait, tout 
le temps de réagir. On emploiera avec succès le mélange 
suivant : 23 à 30 kg .de colophane estérifiée à très basse 
acidité, 23 à 30 kg de slandolie de lin, 33 à 40 kg de résine 
minérale, 13 à 10 kg d’essence de pétrole et 13 à 30 kg 
d’aluminium en poudre additionné de linoleate ou de 
naphténate de cobalt. Dans le cas des vernis glycérophtali
ques, on propose également différentes formules pour ver
nis à séchage rapide, vernis au four, etc... Ainsi pour un 
vernis au four à 120-130°, on indique les proportions ci- 
xylol, 20 à 10 kg résine glycérophtalique, 50 % dans le 
xylol, 20 à 10 kg résine uréique ou mélaminiquè en sol. 
à'50 % dans l’alcool butÿüque, 17 kg de xylol-essence de 
pétrole, 15 à 25 kg d’aluminium en poudre.
Wortiiington E. A. et Nir.uor.sox D. G. — Savons de cobalt 

à liaisons coordonnées comme siccatifs. — Paint, Oil a. 
chcm. Bcv.. 1949. 112, N° 11, 20, 40-46. 26 mai.
On admet généralement que le processus de séchage des 

huiles siccatives passe par le stade préliminaire d’oxyda
tion suivi de polymérisation avec gélification. L’oxydation 
de l’huile de lin acidifiée ou alcalinisée est favorisée par 
des oléates de cobalt à liaisons coordonnées. Ces produits

leur structure glycéridique permet de les utiliser comme 
huiles comestibles notamment pour assaisonner la salade.
Ki.ng It. R. et Wiiahton F, W. — Effets oxydants dans le 

blanchiment par adsorption des huiles végétales. — 
Amer Oil. client. Soc., 1949. 26, N° 3, .201-207. Mai. 

Dans le blanchiment des huiles, un équilibre s’établit 
entre des réactions favorables et d’autres défavorables à la 
disparition des colorations. Celles-ci s’atténuant lorsque le 
blanchiment se fait dans le vide ou dans un gaz inerte. Les 
terres à pli peu élevé favorisent celte disparition et stabi
lisent l’huile.
Miller W. J. et Andrews J. T. R. — Le dosage du potas

sium dans les savons et les mélanges de lessives. — 
J. Amer. Oil client. Soc., 1949. 26, N° 6, 309-312. Juin.
On a modifié la méthode de dosage du potassium à l’état 

de KlOi, préconisée par Willard et Boyle, en réduisant 
complètement le periodate précipité et en titrant l’iode li
béré avec une solution titrée d’hyposulfite. On peut ainsi 
■doser de petites quantités de potassium jusqu’à 0,1 mg. De 
nombreux dosage peuvent être faits simultanément en un 
temps relativement court.
Toli.enaar F. D. — L ’altération des huiles et graisses comes

tibles. — Chcm. Weekbl., 1949. 45, N° 52, 833-842. 24 dé
cembre.
Aperçu des divers modes d’altération : coloration, hydro

lyse, rancidité côtonique, effet du chauffage à haute temp., 
autoxydation. L ’allure de celte dernière dépend du subs
trat cl de l’influence des facteurs externes (lumière, p. ex.). 
L’emploi d’antioxydants semble être plein de promesses; on 
les divise en trois groupes : antioxydants primaires, syner
giques et secondaires. Action des esters galliques.

Peintures et vernis
favorisent ensuite également la polymérisation de l’huile 
oxydée alcalinisée. Ils ont l’effet contraire sur l’huile aci
difiée. La présence de certains pigments (TiCL notamment) 
estompe ces différences. D’une façon générale ces pigments 
augmentent également le taux d’oxygène absorbé. Lorsque 
la teneur en acide gras de l’huile augmente, l’effet cataly
tique des composés de cobalt à liaisons coordonnées s’in- 
tensifie. Les savons de cobalt ordinaires sont sans effet.

M a iu v e d e i. G. — Le mouillage des pigments en poudre. —
Parle  h . Loch, 1949. 55, N° 7, 228-233. Juillet.
L ’ind. de mouillage des pigments en poudre est directe

ment proportionnel à l’ind. de résistance au frottement et 
cela quel que soit le liant employé. L’ind. de mouillage 
dépend des forces actives à la surface de séparation liquide- 
solide. Ces forces dépendent de la pression et de la nature 
des substances en présence. On constate notamment que 
des mélanges de liquides de même polarité mouillent mieux 
que leurs constituants.

K u t z e l m g g  A. — Identification de pigments organiques par 
microsublimation. — Farben, Lacke, Anstrichstechn., 
1949. 3, N° 7, 222-226. Juillet.
La caractérisation de l’indigo par microsublimation est 

une méthode extrêmement sensible. Avec un appareillage 
approprié, cette méthode peut être étendue aux colorants 
azo, anthraquinoniques, aux colorants indanthréniques 
contenant des groupes amino, hydroxyle-nitro, halo
gène, etc... Les colorants à groupes S 0 3, ' 'SOaNa et les 
laques ne se prêtent pas à la microsublimation.
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Produits pour l'écriture et l'impression graphique

Ze t tü îm o y eii A. C„ E c k ha r t  C. G, et W a i.k er  W . C. —  Le 
rapport de liaison papier-encre d’imprimerie. — Amer. 
M e Maker, 1949. 27, N° 8, 23-26, 57, 59. Août.
Deux caractéristiques semblent être particulièrement im

portantes pour renseigner l’imprimeur sur les propriétés 
de l’encre d’imprimerie : la couleur et le contraste dans 
les demi-ions. Les essais montrent que plus le papier est 
poreux et plus le pouvoir réfléchissant de l’encre est grand, 
moins foncé sera le ton de l’impression sèche, Il est possi
ble de formuler une équation théorique reliant le pouvoir 
réfléchissant de l’impression à l’épaisseur du film n’encre. 
Cette équation aura la forme suivante :

11/) — lit»   SX
011 ~R — R co “

où R est le pouvoir réfléchissant d’une impression particu
lière Rp celui du papier, Rco celui du film épais d'en
cre, S le pouvoir absorbant du pigment utilisé et X l’épais
seur moyenne en |t du film imprimé.
IIealev A. C. — Les encres pour appareils enregistreurs. —

Paint Manuf., 1949. 19, N° 10, 339-340. Octobre.
L ’encre utilisée dans les appareils enregistreurs doit 

donner des tracés nets ; le solvant ne doit pas sécher trop 
rapidement, mais être facilement absorbé par le papier. 
L’encre doit enfin être stable dans un large domaine de 
temp. cl de pressions. Elle ne doit pas encrasser la plume, 
Comme colorants utilisés pour de telles encres, on recom
mande le rouge Congo, l’orangé pyrazol, le brun de benza- 
mino, le noir RW. Le solvant sera de l’eau glycérinée.

Cellulose, papier

Fabrication

RUBRIQUE 33B
Samuelson 0. —• Recherches relatives au problème de l’in

crustation par les lessives de sulfite. — Svcnsk Pappe rs- 
Tiiln, 1949. 52, N° 11, 283-289. 15 juin.
La précipitation de SO'Ca, à partir des lessives rési- 

duaires bisulfitiqucs, a été étudiée en fonction du Iciïqts, 
du pif de la lessive cl de la température. La précipitation 
est maximum pour pli — 3,5 environ. Si tous les autres 
facteurs restent constants, la précipitation augmente avec 
la température. De plus, la quantité de cristaux de SO'Ca 
en suspension a une grande influence sur la vitesse de 
précipitation, car ces cristaux servent de germes, Dans l’in
tervalle de 8 à 20 %, les variations de l’extrait sec total 
ont peu d’influence. Des recherches faites dans les évapo- 
rateurs industriels ont montré que, dans certains cas, la 
formation d’incrustations est plus grande pour les liqueurs 
acides que pour les lessives neutralisées. Ceci est en accord 
avec les expériences de laboratoire sur l’influence du pli, 
L ’examen aux rayons X a montré qu'aux temp. supérieures 

130°C, le sulfate de Ca précipité est de l’anhydritè (Soûla), 
tandis que dans les évaporaleurs fonctionnant vers 100- 
130°C, il est à l’état de semi-hydrate {ScwCa, 1/2 ILO).
L agally P. — La fabrication de papier résistant à l’action 

de l ’eau, à base de résines de mélamine, — Papier, 
Darmstadt, 1949. 3, Nos 11-12, 192-200. 30 juin.
Les résines à base de mélamine sont très supérieures à 

celles qui ont l’urée pour base. Leur affinité pour les fibres 
de cellulose dépend de la grandeur et de la forme des 
molécules. Le mûrissement, des colloïdes à base de résines 
de mélamine se fait en trois phases : 1° vieillissement ; 
2° mûrissement préliminaire pendant lequel les dérivés de 
faible p. mol. se transforment en colloïdes de grand p. mol. 
ayant de l’affinité pour les fibres. Le phénomène dépend 
de l’acidité, de la concentration de la résine et de la tem
pérature ; 3" mûrissement ultérieur ; la résistance du 
papier à l’humidité so produit par transformation des col
loïdes adsorbôs en molécules hydrophobes ; l’action dépend 
du pli et de la température. L'augmentation des p. mol. 
est évaluée par une méthode photoélectrique de mesure de 
l’absorption de la lumière par les solutions. Le mûrisse
ment définitif est évalué par la charge do rupture du 
papier mouillé.

L'évolution du louche permet d'établir la technique de 
l’imprégnation. La sol. do résine est ajouteé, après le raf
finage, à la pâte très étendue.
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B r y p e  R. — L ’importance de l ’imprégnation pour la cuisson 
de la cellulose au sulfite. Possibilité d’améliorer l’impré
gnation par des moyens artificiels. — Norsli Skonind., 
1949. 3, N° 7, 109-172. Juillet.
On peut abréger la durée de l'opération en préchauffant 

la liqueur de cuisson en dehors du cuiseur ; mais le bisul
fite pénètre lentement dans les copeaux de bois, On recom
mande un traitement préalable do ceux-ci par l’ammonia
que.

L e c h  U r b a ń s k i M. —  Expériences sur le blanchiment de 
la pâte de cellulose au sulfate destinée à la fabrication du 
papier. —  Przegl. Papierń., 1949. 5, N“* 7-8, 137-144. 
Juillet-août.
Essais visant à déterminer le mode de blanchiment le 

plus économique. On a établi la consommation globale de 
Cl, sa répartition entre les diverses phases du blanchiment, 
le nombre de ces phases, la quantité de NaOIT consommée 
pour l’extraction alcaline entre les phases, et la quantité 
de ce produit nécessaire pour le blanchiment alcalin final.

On a élaboré une méthode de blanchiment en quatre 
phases, donnant un papier d’une grande blancheur et très 
résistant. Si l’on n’attache pas autant d'importance à la 
blancheur, on peut blanchir en trois phases ; la résistance 
à la perforation et à la déchirure est, dans ce cas, la même, 
et la résistance à la rupture augmente.

K u n g s t e d t  G. — La résistance du papier blanc à l'action 
de la lumière. — Pappen-o. Travaru-T. Finland, 1949. 31, 
N° 7 A, 38-44. Avril.
La lampe de quartz à vapeur de mercure n’est pas très 

satisfaisante pour mesurer le jaunissement du papier sous 
l’iniluence des rayons solaires ; mais, d’autre part, elle est 
utile pour se former une opinion concernant les différents 
facteurs qui interviennent dans la sensibilité à la lumière, 
pourvu que l’on observe une précision suffisante dans la 
recherche et dans les conclusions tirées des résultats.

En ce qui concerne le jaunissement de la pâte blanchie 
par exposition à la lumière, il semble que les facteurs mis 
en jeu soient essentiellement les mômes que ceux qui con
cernent le jaunissement par la chaleur. La méthode de blan
chiment employée a une influence décisive, tandis que le 
lavage subséquent a un effet extrêmement faible. Le jau
nissement du papier terminé, par exposition à la lunućcc 
solaire, est déterminé principalement par les propriétés de 
la pâte employée pour le fabriquer.
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Matières plastiques. Fibres artificielles

Matières plastiques pour moulage
S ciiu lz  G. et M ejin e r t  K. — La résistance au froid des 

matières plastiques. — Kunststoffo, 1949. 39, N° 7, 157- 
159. Juillet.
Trois groupes d’essais de comportement des résines syn

thétiques à froid sont utilisés : la résistance au choc," la 
résistance à une seule flexion et la résistance à une flexion 
répétée. La grandeur rendant cependant le mieux compte 
du comportement à basse temp. des résines est la temp. 
de rupture d’une pellicule disposée en boucle de diamètre 
déterminé lorsque l’on tire cette boucle rapidement à tra
vers une fonte dont la largeur correspond à quatre ou 
cinq fois l’épaisseur de la pellicule à examiner.
I I auck  K, IL — Recherches sur les résines liquides phénol- 

formaldéhydes. — Kunstslo/fc, 1949. 39, N" 10, 237-248. 
Octobre.
Ces résines sont obtenues par condensation en présence 

de catalyseurs alcalins ; elles servent de liants et de colles. 
Les conditions de fabrication industrielle furent reproduites 
dans de très nombreuses expériences de laboratoire où 
l’on fit varier la composition moléculaire 'entre de vastes 
limites. On mesura la durée de réaction, celle du refroidis

Tex+iles
Ei.on E. et Za iin  II. — La contraction des fibres polyami- 

diques dans le phénol. — Melliand Textilbcr., 1949. 30, 
N° 8, 349-350. Août.
Résultats d’essais exécutés avec diverses fibres commer

ciales traitées par des sol. diluées de phénol, à la temp. 
ordinaire. La contraction augmente régulièrement avec la 
concentration du phénol, jusqu’à ce que la fibre se ramol
lisse. On constate des différences dans la résistance des 
divers polyamides.

AnnoTT N. .1. et Goodings A. C. — Absorption d'humidité, 
densité et propriétés de gonflement des filaments de 
nylon. — J. Textile, Inst.. 1949. 40, N" 4, T2S2-240. Avril 
Le pouvoir d’absorption d’eau du nylon peut être modi

fié par l ’action de réactifs. On constate que, d’une façon 
générale, la fibre de nylon non étirée absorbe plus d’hu
midité que la fibre étirée. Le processus d’absorption est 
réversible sans hystérésis appréciable. A la première humi
dification, on constate une contraction de la fibre. La den-

Textiles
I I o pf  P. P. e t  R ace E . — La protection des tissus au moyen

des dérivés phénylmercuriquos. — Ind, a. Engng Chcm.,
1949. 41, N° 4, 820-827. Avril.
Les dérivés phénylmercuriques sont des bactéricides et 

fongicides puissants'même à très faible concentration, mais 
leur utilisation dans l’industrie a été retardée par leur 
faillie solubilité, cl ln difficulté d’obtenir des revêtements 
uniformes, do solidité suffisante, sur les tissus, en môme 
temps que par les risques de dermatose résultant de leur 
manipulation.

Cos difficultés ont été surmontées par la préparation 
d’un sel phénylmorçurique de Pnc. 2,2 -dinaphtylméthane- 
3,3'-disu]fcmique. Ce sel forme dircclement des sol. col
loïdales et le colloïde se fixe irréversiblement sur la fibre 
par séchage.

Vol, G3, — N' * .
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sement et le temps nécessaire pour atteindre la temp. 
maximum en fonction des rapports : mol. CILO/mol. phé
nol et mol. NaOIVmol. phénol.

Les différences de viscosité furent mesurées en fonction 
des mêmes variables et de la température. Il en est de 
même du vieillissement et de la force d’adhésion de bois 
collés avec ces résines. Quelques mesures électriques (résis
tance, pertes électrostatiques) indiquent des qualités mé
diocres à ce point de vue.
Mi:az K., N iklsen  L. et R u c iu ia iii, R. —  Influence du poids 

moléculaire sur les propriétés du polystyrène. Propriétés 
mécaniques de films au polystyrène coulés à partir de 
solvants. —  J. Polymcr Set., 1949. 4, N° 5, 005-617. Octo
bre.
On étudie les différents facteurs qui agissent sur les 

films de polystyrène coulés à partir de sol. dans la méthyl- 
éthylacétone et dans le benzène. Un séchage rigoureux est 
nécessaire pour éliminer les dernières traces de solvant. 
On examine les conditions dans lesquelles les propriétés 
mécaniques changent brusquement (structure, temp.), à 
laquelle le module de Young décroît soudainement.

artificiels
sité du nylon mesurée par flottage varie avec l’humidité ; 
elle est de 1,141 pour la fibre sèche et de 1,144 à 98 % 
d’humidité relative. Le gonflement longitudinal des fibres 
étirées est différent et supérieur à celui des fibres non 
étirées jusqu’à 29 % d’humidité relative. Ensuite le phé
nomène s’inverse. La mesure de l’espace vide dans la fibre 
montre que l’absorption d’humidité est superficielle.
W id m e r  G. — Identification de la mélamine et des ré

sines à base d'urée dans les produits industriels. — Tex- 
til-Rdsch., 1949. 4, N“ 8, 279-288. Août,
La substance à analyser est traitée à ¡’ébullition par 

ClfjCOdi dilué. II sç forme alors de_l’urée et de la mela- 
minc. L ’urée est caractérisée par formation de dixanthyl- 
urée, à l’aide du xanthydrol. La mélamine est caractérisée 
par son picrate. A cet effet on l’extrait par l’ac. acétique 
concentré, évapore, sublime et reprend le sublimai par 
l’eau. 11 faut donc éliminer, au préalable, les substances 
sublimables comme les phénols, acides gras, acides mono- 
ct dicarbonés, etc.

, blanchiment, teinture
Il est ainsi possible de traiter le tissu simplement et 

d’obtenir une protection durable sans crainte de derma
tose au cours do sa manipulation.

W enderotji II, — Amélioration des fibres au moyen d’éther 
hexanediol-dichlorométhylique. — Melliand Tex lilb e r , 
1949. 30, N° 5, 205-207. Mai.
L ’éther hexanediol-dichlorométhylique est obtenu par 

action de IfCI gazeux sur un mélange d’hexanediol et de 
paraformaldéhyde on proportion 2:1.  Par action de la 
pvridlne en milieu acétonique on obtient Je chlorure 
d’hexaméthylène-bis-oxy-méthylpyridinium. Celte substance 
se recommande pour le traitement de la fibranne à la
quelle elle confère une résistance accrue au gonflement à 
la solubilité dans les alcalis et au rétrécissement,
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Tannerie
Honni! A. T. — Eifets obtenus avec les produits de conden

sation urée-formaldéhyde solubles dans l’eau, sur le cuir 
pour semelles tanné au tanin végétal. — J. Soc. Leallier 
Trades' Chem., 1949. 33, N° 5, 164-176. Mai.
Les essais effectués sur des échantillons de collet végé

tal en croûte avec un condensât urée-formol ont montré 
la possibilité d’obtenir, l’insolubilisation des « lavables 
libres » aves augmentation de la fermeté et de la résis- 
tance à l’abrasion. . ,

Les sol. les plus visqueuses du condensât précipitent le 
dus abondamment les sol. tannantes mais elles pénétrent 
e plus mal et sonL les plus sensibles à la précipitation 

par les acides.
L ’ac. borique n’affecte pas le pH de ces sol. mais au 

contact du cuir, il réagit avec les tanins en formant vrai
semblablement un complexe avec eux et le pli s’ajuste 
de lui-môme in  situ.

L’avantage des condensais urée-formol sur l’hexaméthy- 
téne-létramine, déjà proposée pour l'insolubilisation des 
lavables, est qu’ils sont stables, et ne donnent pas lieu à 
libération de formol dans le cuir.

Gustavson K. II. — Influence du séchage de la poudre de 
peau tannée au tanin végétal sur sa réaction avec les 
sels chromiques et les acides. -— J. Amer. Lcalher chem. 
dss., 1949. 44, N° S, 321-326. Mai.
Le séchage n’affecte pas la capacité de combinaison avec 

les acides minéraux. Au contraire, il réduit la capacité 
de combinaison avec les sels chromiques, davantage pour 
les poudres séchées à 100° que pour les poudres séchées 
à l’air et d’autant plus, d’une part, que l’md. de tannage

est élevé et, d’autre part, que la mol. chromique est plus 
complexe. , ,

Alors que l’ac. a-lignosulfonique se fixe irréversible
ment sur la peau par interaction entre ses groupes sulfo- 
niques et les groupes basiques de la peau, le séchage de la 
poudre de peau tannée au mimosa réduit, contrairement 
au cas des acides minéraux, la combinaison irréversible de 
l’ac. a-lignosulfonique.
S im o n c in i E. — La neutralisation du cuir au chrome. —

Cuow, Pelfi, Mat. conc., 1949. 25, N" 3 et 4, 52-64 et
75-84. Juin et août.
Etude comparative des divers procédés de neutralisation 

du cuir au chrome susceptibles d’ôtre envisagés dans la 
pratique. Les sol. à base de bicarbonate, borate, sulfite et 
phtalale de sodium et les mélanges divers dosés de ma
nière à obtenir des sol. d’une alcalinité équivalente et cor
respondant à une sol. à 3 % de bicarbonate de sodium ont 
été titrées, par voie polentiométrique. L ’action neutrali
sante de ces sol. sur des échantillons de cuir au chrome, 
déduite de la perte d’alcalinité, montre que l’alcali perdu 
ne correspond pas à l’acidité neutralisée dans les divers 
échantillons. L ’acidité du cuir déduite de l’analyse directe 
des échantillons avant et après neutralisation indique que 
l’action neutralisante des sels purs et mélanges salins en 
sol. se manifeste différemment en surface et en profon
deur. L ’alcalinité des milieux désacidifiants employés n’est 
pas une mesure de leur pouvoir neutralisant, là nature 
du sel ou des sels en cause intervient également. Il y a 
donc lieu de doser les produits désacidifiants de manière 
à graduer leur pouvoir neutralisant soit en surface soit 
en profondeur suivant les besoins.

Sucrerie. Féculerie
Oth m eh  D. E. et Lu i.e y A. II. — Le raffinage du sucre à 

l’aide d’un solvant. — Ind. Chemist a. chem. Manuf., 
1949. 25, N° 291, 236-237. Avril.
Le méthanol et l’ac. acétique ont donné de bons résul

tats mais l’ac. acétique a été écarté eu égard au danger 
de corrosion et au risque d'inversion du sucre. L ’appareil 
de raffinage comporte un extracteur horizontal (2) muni 
d’une vis Transporteuse qui agit comme agitateur et mé
langeur; le sucre brut est introduit à une extrémité (1),

P r-

Y

WSucrel \ /  \ J n arcu/ai/on 
pureté

9 f

Evacuation 
des boues pfe/a sre s

detnr /e mecha no/
le méthanol chaud à l’autre ; l’agitation doit être suffisante 
pour éliminer les impuretés des cristaux mais ne doit pas
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briser ces derniers, le sucre purifié passe par l’hélice de 
déchargement (3) dans la turbine (4) où il est débarrassé 
du méthanol par centrifugation. Le méthanol quittant 
l’extracteur avec les impuretés passe d’abord dans un long 
tube vertical où il se débarrasse des impuretés (5) puis 
dans un réservoir de stockage et enfin dans un appareil 
de distillation (6, 8, 9); en (7) on a indiqué la turbine pour 
la séparation des mélasses, et en (10) la pompe de circula
tion. Le sucre produit est comparable au « turbinado ».

Au cours de la distillation du méthanol on recueille
1,7 % de sucre solide et 2,74 % de mélasse.
Rf.icii G. T. — Le traitement des mélasses par des sol

vants. — Sugar, 1949. 44, N0 6, 32-37. Juin.
On introduit dans un appareil ad hoc 400 1 env. de mé

lasse diluée avec 250 1 d’eau, on ajoute de l’ammoniaque 
pour obtenir un pli de 8,5-9, Le solvant refroidi préala
blement à — 30" consiste en un mélange 50/50 d’alcools 
éthylique et isopropylique ; on ¡mite pendant 1/2 h. puis 
laisse décanter pendant 1 heure. La couche inférieure con
tient surtout des non-sucres organiques ou minéraux 
(60 à 85 %) des non-sucres primitivement présents) alors 
que la couche supérieure n’en renferme que 14 à 10 %. 
Les deux couches sont conduites à leurs-réservoirs respec
tifs. On sépare par évaporation le solvant et l’ammonia
que de la couche supérieure. Le sirop est ensuite con
centré. Les mélasses épuisées peuvent être soumises à la 
fermentation.

V a x  V oorst  F. Th. — Sur le réactif de Luff. —  Chem.
Weekbl., 1949. 45, N" -43, 682-684. 22 octobre.
Conseils pour la préparation en grandes quantités du 

réactif de Luff, destiné à l’analyse tilrimétrique des su
cres.
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Industries des fermentations

Vin et

L e g a u l t  R, R., N immo  C. C., H e n d e l  C. E. et N o t t e r  G. K. 
— Obtention des tartrates à partir du marc de raisin. 
Emploi des échangeurs d'anion dans un cycle chlorure- 
tartrate. — Ind. a. Engng Chem., 1949. 41, N° 3, 466- 
471. Mars.
L ’acide tarlrique peut être récupéré des marcs de rai

sin par l’emploi d’un échangeur d’anion sous forme de 
chlorure. 11 est inutile d’employer un échangeur de ca
illions. La sol. de régénération est constituée par une 
simple sol. de sel ordinaire. On arrive à concentrer le 
tarlrate en sol., 15 à 18 fois par rapport à sa concentra
tion initiale dans le marc de raisin. Le tarlrate de cal
cium finalement obtenu est extrêmement pur. L ’échangeur 
d’anion peut être facilement régénéré.
SciiMiTTiiENNEit F. —  L’action de l’acide carbonique sur 

les levures et les bactéries. — Weinbau, 1949. 3, N° 6,
147-188. Juin.
L ’imprégnation d’un jus de fruit avec 1,5 % (poids) 

de CO; (ce qui représente une surpression de 7,7 atm. à 
15°) est suffisante pour arrêter complètement la croissance

Boissons non

H adorn  II. et J u r g k u n z  R. — Dosage de la caféine dans les 
extraits de café. — Mût. Lcbensmiltclunters. u. Ilyq ., 
1949. 40, N° 3-4, 190-201.
On t r a i te  p a r  le  c h lo ro fo rm e  u n e  sol. a q u e u s e  d es extraits 

d e  café, puis la c a fé in e  b r u t e  iso lée  e s t  p u r if ié e  p a r  Chro
m a to g ra p h ie .

V a s  K . et I ngram  M. —  La conservation des jus de fruits 
au moyen d’une quantité restreinte de SO-. — Food Mire. 
1949. 24, N° 9, 414-416. Septembre.
Le pouvoir inhibiteur de S02 vis-à-vis des levures 

augmente considérablement avec la diminution du pli. 
L ’effet de 90 mg/1 de SO-. ajoutés à un jus d’orange 
concentré (65° Rrix) a été beaucoup plus prononcé lors
que le pli a été réduit de sa valeur initiale de 3,40 à 2,88 
par l’addition de 1,8 ein“ de 1IC1 (31 %) à 100 g du jus.

Cidre

et la multiplication des cellules de levure contenues dans 
le liquide. Le pouvoir fermentalif n’étant que diminué, il 
est nécessaire de réduire considérablement le nombre des 
cellules de levures dans les jus de fruits avant de les 
introduire dans les tonnes.

Pour tuer la levure, il faudrait employer des press. 
d’au moins 30 atm. Toutes les races de levure étudiées 
étaient également sensibles à l’action de CCL. Par contre, 
B. gracile continue son action destructive sur les acides 
des jus de fruits au ralenti même sous 8 atm. de CO*.

P r ill in g er  F. — Les couches filtrantes peuvent-elles pro
voquer un trouble ? — Œ stcrr. Wêinztg, 1949. 4, N° 41, 
335-336. 8 octobre.
Les couches filtrantes actuellement employées contien

nent env. 0,6 % Fe, dont les acides du vin ne peuvent 
dissoudre au maximum que 0,04 96. Si l’on emploie par 
hl une couche de 40 X  40 cm pesant 80 g, la quantité 
soluble de fer n’est que de 32 mg, quantité beaucoup trop 
faible pour provoquer des troubles.

fermentées

La fermentation d’un concentré d’orange dilué avec du 
sirop de sucre et sulfite par Na-SXb, a été 10 fois plus 
rapide au pli 3,52 qu’au pli 2,45.

11 résulte des expériences que c’est la partie non disso
ciée de l’ac. sulfureux qui exerce l’action inhibitrice et 
que IIC1 augmente la saveur acide des jus beaucoup moins 
que des ac. organiques (citrique, tartrique, malique).
N a u t a  P. — La fabrication de café sans caféine. — Chem.

Weckbl., 1949. 45, N° 45, 717-720. 5 novembre.
Comparaison entre les méthodes d’extraction directe (les 

plus anciennes et encore les plus employées actuellement) 
et les méthodes d’extraction indirecte (fe café est d’abord 
traité par l’eau, puis l’extrait aqueux est débarrassé de la 
caféine au moyen soit d’un liquide, soit d'un agent adsor- 
bant, après quoi on restitue l’extrait aux fèves).

Matières alimentaires

Matières alimentaires en général

Go r ba c ii G. et J u r in k a  A . —  Microméthode rapide pour 
le dosage de l’humidité dans les produits alimentaires.
— Mikrochemie, 1949. 34, N° 2, 174-180.
La matière finement divisée est mise en contact avec du 

carbure de calcium. On note, pour 1.88 mg d’eau, un 
dégagement de I cm3 C-IL. On opère à 105° avec un appa
reil à rodages normalisés. On fait un essai à blanc en vue 
de déterminer 1’ « activité » du carbure ; comme sub
stance de référence, on propose l’oxalate d’ammonium à
12,7 % ILO.

V o l im e r t  i l  — Méthode de dosage simultané de l’acide 
galacturonique et du méthoxyle dans les préparations à 
base de pectine. — Z. Lebensm.-Untcrsuch-u. Forsch., 
1949. 89, N° 4, 347-353. Juillet.
On décompose la substance à étudier dans un courant 

de Ni (exempt de COs) au moyen de III (57 %) et on 
absorbe et dose séparément par titrage ou pesée CO; et 
CHal formés. Avec 0.1 g de substance et après 2 h de 
réaction on obtient de très bons résultats.

Vol. 03. —'N* 4.
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Boulangerie

IIintzer H. M. R. — Influence de petites quantités de tlii- 
amine sur les qualités boulangères de la farine de fro
ment. — Cercal Chcm., 1949. 26, N° 3, 253-264. Mai.
La thiamine ajoutée à des concentrations pouvant attein

dre 12 nig/kg de farine n’a pas d’influence sur les pro
priétés élastiques de la pâte. Elle semble_ par contre (à 
10 mg par kg) exerc’er une légère action stimulante 
sur la fermentation. Même en faisant varier le type de 
farine, la concentration de la levure, la consistance de la 
pille et le temps de fermentation, il n’a pas été possible de 
reproduire l’amélioration de 6,8 % et 15,7 du volume 
du pain revendiquée dans le brevet hollandais N° 63.774 
par addition de 3 et 6 mg de thiamine par kg de. farine. 
Aux concentrations utilisées la thiamine ne. possède aucune 
action améliorante dans la fabrication du pain.
I I in tzer  II. M. R. — La formation d u  pain rassis. — Chcm. 

Weehbl., 1949. 45, N° 60, 797-804,-10 décembre. 
Description des caractères de ce phénomène. Moyens de 

mesurer le degré de rassissement. Aperçu (les théories 
émises jusqu’ici, notamment du résultat des recherches

de Schocli. Critique des produits proposés comme inhi
biteurs. Action de distéarate de poly-oxy-thylènc sur la 
conservation du pain frais ; celte action est mise en doute.

B ek k e rin g  J. J. et I I in tzeii II. M. R. — La valeur du dis
téarate do poly-oxy-éthylène employé pour retarder la 
formation du pain rassis. —• Chern. Weehbl., 1949. 45, 
N" 39, 003-614. 24 septembre.
L ’addition de distéarate de poly-oxy-éthylène dans la 

proportion de 0,3 % améliore le volume et le goût du 
pain et conserve, dans une mesure remarquable, l’état 
frais de la mie; d’autre part, le pain ainsi obtenu est 
plus difficile il couper et tend davantage à s’émietter; 
aucun clTet n’est exercé sur la croûte. Les résultats dé
pendent, d’ailleurs, sensiblement du type de farine employé. 
Du point do vue boulanger, l’addition à la pète de disléa- 
rale de poly-oxy-éthylène est certainement à recomman
der, mais avant de généraliser l’emploi de cotte substance 
il convient de démontrer son absolue non-toxicité, non 
encore prouvée de façon irréfutable.

L a i t e r i e

KnuiSHF.F.R C. I., Df.n I Ie rb f .r  P. C., W f , r k e r  W., et Van 
û in k e l  J. G. — L’action des métaux sur le beurre con
servé dans des frigorifiques. — Ncder lands Melk- en Zui- 
vclt., 1949. 3, N° 1, 23-30. Janvier-mars.
Il ne semble pas, contrairement à  l’opinion fréquem

ment exprimée, que le manganèse catalyse le développe
ment de saveurs désagréables pendant la conservation du 
beurre en frigorifique.

M u l o e r  IL, K r u is i ie f .r C- I., D e n  H e r d e r  P. C- et \ an 
G in k f x , — L’action des sels de cuivre, de fer et de man- 

qanèse sur la saveur et la conservation du beurre. —
Ncderkinds Melk- en '/.uivelt., 1949. 3, N" i, 37-31. Jan
vier-mars.
La teneur normale en cuivre du beurre est do 1 ordre 

de 50 y/kg, celle du for d’environ 200 y/kg et celle du 
manganèse de 23 y/kg. Dans tous les cas où la teneur en 
fer dépasser 500 y/kg, apparaît une saveur métallique 
perceptible dans le beurre frais ou conservé, Les sels fer
reux provoquent un effet plus grand que les sels fern- 
ques. Le défaut se localise dans le sérum et non dans la 
graisse même. Le lactate de cuivre ne donne pas lieu a 
des modifications de saveur dans le beurre frais môme a 
des doses de 1250 y/kg. Le lactate de manganèse donne 
lieu à une saveur très faiblement sucrée dans le beurre. 
Les conditions de conservation du bourre  ̂sont surtout 

•affectées par l’addition de cuivre. Ce dernier augmente 
l’indice de peroxvde, la couleur de la graisse devient plus 
pile. Le mode d’introduction des sels métalliques dans le 
beurre (crème ou eau de lavage) n’a pas d’influence sur 
l’action de ces sels.

Ga if s io o t  Th. E . — L’essai à la catalase, considéré comme 
une méthode permettant de déceler, dans le beurre, la 
contamination par des microorganismes. — Ncdnrlands 
Melk- en Zvivclt., 1949. 3, N" 2, 113-110. Avril-jum. 
Résultats d’observations faites sur des bourres vieux 

(l’une semaine et (]iii possédaient î\ la fois des indices do 
catalase très bas et des caractéristiques bactériologiques 
très mauvaises. Dans certains cas les levures et les bac
téries. bien que présentes on grandes- quantités, n exer
çaient pas d’influence sur l’indice de catalase. Avec- quel-
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ques levures, le pli peu élevé du beurre fabriqué à partir 
de crème mûrie diminue l’indice de catalase. Ainsi, l’essai 
à la catalase ne peut pas toujours servir à la détection 
de la contamination du beurre et il est parfaitement pos
sible que des beurres gravement contaminés et possédant 
des défauts bactériologiques sérieux puissent avoir un 
indice de catalase égal à celui des beurres sains.

W r ig h t  P . A . et G r e e n b a n k  G. R. —■ Influence de la 
teneur en acide ascorbique du lait fluide sur la qualité 
de conservation de son produit desséché. — J. Dairy Sci., 
1949. 32, N° 7, 644-64S. Juillet,
L ’addition d ’ac. ascorbique au lait avant l’exsiccation 

renforce les qualités du -produit séché au point de vue de 
la conservation. L’oxydation de l'ac. ascorbique par IhCk, 
dans le lait liquide, n’a pas d’action sur le produit séché.

B akneîtoérg  II. J. et V an den IIoek W. — Le titrage au 
formol. Sur une méthode pratique de dosage de 1 albu
mine « totale » et de la caséine dans le lait de vache.
— Nederlands Melk- en '¿uivelt., 1949. 3, N” 3, 162-177. 
Juillet-septembre.
Etude comparative de l’essai de Walker, méthode uti

lisée actuellement dans la plupart des laboratoires, et de 
la méthode de titrage au formol modifiée par Type. Con
trairement à l’opinion de Me Doivall, cette dernière mé
thode constitue une amélioration appréciable. On indi
que les facteurs de conversion permettant de calculer la 
teneur en caséine et précise l’influence de l’époque de la 
lactation sur ces facteurs de conversion.

B r e v e t
\ k t ie s e l s k a b k t  D ansk  Ga e m n g s-In b u s t r i. — Procédé et 

moyens de lutte contre la fermentation butyrique ou 
autre fermentation bactérienne indésirable dans le fro
mage ou les conserves. — P. Norv. N° 74.606. 7.6.47.
14.2.49 (21.2.49).
On ajoute au fromage ou aux conserves a u  cours de 

leur fabrication, une faible quantité d’un chlorite soluble, 
p. ex. le chlorite de sodium.

Vol. 63. — N" 4.
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Conserves
S iie f t  Bernice B., Grisw o ld  Ruth M., Tahlowsky Eli/.abelh 

et I I a l l id a y  Evelyn G. •— Valeur nutritive des aliments 
conservés. Influence de la durée et de la température 
d’entreposage sur la teneur en vitamine des fruits et dos 
jus de fruits conservés du commerce (entreposés 
18 et 24 mois). — Ind. a. Enqnq Chcm.., 1949. 41, 
N° 1, 144-145. Janvier.
Les pertes d’ac. ascorbique cl de thiamine sont plus sen

sibles à l’élévation de la lemp. qu’à la durée de l’entre
posage. La conservation du carotène dans le jus de tomate 
est excellente pendant toute la durée du stockage. Dans 
les tomates entières et dans les pèches, les perles en 
carotène sont plus élevées par une entreposage de 24 mois 
que pour un entreposage de 18 mois. La conservation de 
la niacine est excellente dans les pèches et bonne dans les 
tomates et le jus de tómale, môme après 24 mois de stoc
kage. Quant à la riboflavine, elle est parfaitement conservée 
dans les tomates et les jus de tomate.

M o sse i. II. A. A. — La prognose de l’altération microbiolo
gique des aliments. — Chcm. Wcukbl., 1949. 45, Nu 48,
763-76S. 26 novembre.
On ne peut, en général, prévoir l’altération microbienne 

en se basant sur des dénombrements bactériens ou fon
giques, étant donné qu’une partie seulement de l’infection 
totale (1’ « association ») intervient dans ces processus. En 
partant du lest introduit par Emmerling, on a élaboré une 
technique dans laquelle 1 association exerce son activité na
turelle, mais accélérée par un renforcement de l’humidité 
relative h. L’échantillon est amené à h = 0,90 dans des 
boîtes de Pétri puis introduit dans des milieux clos à 
25"C, contenant une sol. saturée de NaaCOj destinée à 
maintenir h =  0,90. On exprime le résultat par les 
valeurs s (temps en jours jusqu’à l’apparition macrosco
pique du premier mycélium) et e (nombre de jours né
cessaire pour que la boîte soit entièrement couverte de 
moisissures).

Technologie chimique agricole

Sols, fertilisation
IS vd a ü l  F. — Méthodes rapides de dosage du manganèse

dans les extraits de sols et de plantes. — Kûhnl. Lanlbr.
Ilügsk. Ann., 1949. 16, 65-71.
Le manganèse Mm* est oxydé à l’état de MnO, par le 

peroxydisulfate d’ammonium en présence d’argent et le 
permanganate formé dosé speclropholométriquement. La 
concentration de l’argent doit être maintenue suffisamment 
basse (10-5 M) pour éviter la précipitation de chlorure d’ar
gent. L ’oxydation est pratiquée dans une sol. contenant 
0,3-0,5-M de HIV Os et au moins 0,1 Al de PO.lfj pour éviter 
la formation de AtnO- ; la concentration en persulfate peut 
varier entre de larges limites ; le chlore est rendu mof- 
fensif par fomiation d’un complexe avec Hg»\ Les acides 
lnimiques et les autres constituants sont oxydés par le per
sulfate en composés suffisamment stables pour ne pas ré
duire de façon appréciable le permanganate pendant la 
durée de l’analyse. Un trouble résiduel après l’oxydation 
de grandes quantités d’acide peut Cire corrigé par la ré

duction du permanganate et la détermination de l’exlinc- 
tion produite par le trouble.
K h ü c e l  C. et Autres. — La granulation des engrais, en 

particulier du superphosphate, et l’action des engrais 
phosphatés granulés de grosseurs diverses. — Z. Pflan- 
zenernàhrg u. Dünggg u. Bodenkde, 1949. 46, N° 1-3, 169- 
175.
Le superphosphate en grains de 2-3 mm donne de meil

leurs résultats au point de vue des récoltes que le super
phosphate finement moulu. Cela tiendrait à ce que, sous 
cette dernière forme, le superphosphate réagit avec les 
fines particules du sol en se transformant en phosphates 
difficilement solubles, tels ceux d’alumine et de fer, sans 
grande action sur les plantes ; les granulés, au contraire 
constituent un point de concentration d’ac. phosphorique 
agglutiné qui, sous l'influence de l’humidité du sol, se dis
sout petit à petit.

Insecticides, fongicides
Ross W. A. et Ansismoxc T. — Notes sur quelques acari- 

cides nouveaux. — Sci. Agr., 1949. 29, N° 2, 81-85. 
Février.
Recherches sur l’efficacité de divers produits vis-à-vis 

de Telranychus bimaculatus et Paratetramjchus pilomx. 
L’un des meilleurs acaricides est le di-para-cliloro-phényl- 
méthylcarbinol ; le di-(m-chlorophén6xyl)-mêthane donne 
de bons résultats et n’abîme pas les fruits.
L o xgcham p R . et Ga u t i ie r e t  R . — Recherches sur le dés- 

herbago des champs de céréales au moyen de l’acide 2.4- 
dichlorophénoxyacétique. — C. R. Acad. Sci., 1949. 228, 
N° 10, 861-862, 7 mars.
Le désherbage des champs de céréales au moyen de pul

vérisation de 2.4-D et de sels fournit des résultats déplo
rables. Cette méthode ne peut assurer une destruction 
convenable des mauvaises herbes sans provoquer en outre 
une inhibition sévére du développement des céréales. Elle 
favorise enfin les invasions cryptogamiques. Ces inconvé
nients peuvent être évités en utilisant le 2.4-D à l’état 
solide, associé à un engrais composé.

Vol. 63, — N' 4.
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P agan  C. et W r it e  D. G. — Dosage de la roténone dans 
Derris elliplica, d’après le total des substances extrac
tives. — .1. Ass. o[f. agr. Chcm., 1949, 32, N° 1, 143-146, 
15 février.
Les racines de Derris elliplica  ont été sécliées, réduites 

en.poudre cl traitées par 1q chloroforme. La roténone et 
les roténoïdes ont été dosés suivant la méthode de Jones. 
Les valeurs trouvées dans sept échantillons ont varié entre 
1,2 % et S,7 % pour la roténone et entre 3,3 % et 17 % 
pour la roténone +  roténoïdes.
P r im o st  Edith. -— Dommages causés à des plantes cultivées 

par l ’emploi du D.D.T. pour la désinfection du sol. —
Pflanzenschulz Ber., 1949. 3, N°s 3, 4, 42-47. Mars.
Des plantes cultivées dans des sols ayant reçu du D.D.T. 

technique à la concentration de 0.01, "0,02 et 0,03 % ont 
subi une diminution très nette de leur S3,stème de racines, 
en _ particulier les radicelles manquèrent totalement. La 
croissance des plantes dans les sols en cause est également 
inhibée et la floraison retardée. 11 y aura donc lieu d’étu- 
dier, dans chaque cas particulier, si les avantages de la
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destruction de certains organismes par le D.D.T. compen
sent les dommages causés aux plantes.
B er a n  F., P r e y  V. et B ôiim  Hélène. — Recherches sur 

l ’action insecticide de certains composés organiques. — 
Mitt. Chem. Forsch. Inst. Oesterr., 1949. 3, îN” 2, 21-24. 
Avril.
La benzaniline et ses produits de substitution ont été 

étudiés au point de vue de leur action sur Musca domcstica 
et d’autres insectes. L ’action toxique de ces substances est 
expliquée par la théorie des toxophores, le groupe azomô- 
thine jouant le rôle d’heptophore.
B e r c k  B. et S m a llm a n  B. N. — Méthodes chimiques de 

mesure du D.D.T. — Sci. Agr., 1949. 29, N° 2, 53-59. 
Févrie r.

A i .essa n d r i.n i M. E. — Recherche et dosage de l’octa-chlore 
(chlordan) et du DDT sur des surfaces arrosées avec 

ces deux produits, séparément ou en mélange. — Rend, 
h t. sup. Sanila, 1949. 12, N°* 4, 5, 0, 338-347.
La méthode d’Ard consiste à traiter la solution contenant 

l’octa-clilore par un mélange de cellosolve (éther mono- 
éthvlique du glycol éthylénique), pyridine et potasse alcoo
lique, et à chauffer au b.-m., en agitant de temps à autre, 
pendant 5 min. exactement. En présence de l’octa-chlore, 
une coloration rouge-violacée se développe, plus ou moins 
intense suivant les quantités qui y sont contenues. La mo
dification apportée consiste à remplacer le cellosolve par 
le simple glycol éthylénique. La coloration obtenue est 
légèrement moins intense, mais, par contre, et surtout s’il 
s’agit de petites quantités de substances, elle est plus net
tement rose-violacée, par conséquent plus spécifique (jue 
la coloration jaune-brunâtre, où la teinte violacée n’est 
visible que par des reflets que l’on obtient par le cello- 
solve. De plus, si l’on chauffe la solution plus longtemps 
au b.-m.. pendant 10 min. au lieu de 5 min., la coloration 
s’intonsifie.
M as R. — Contribution à l'étude des arséniates de cuivre. 

— Ann. Chimie, 1949. 4, 459-504. Juillet-août.
11 semble qu’en dehors de l’arséniate télracuprique déjà 

utilisé en agriculture, trois autres arséniates puissent être 
utilisés avec de meilleurs résultats, ce sont : ÂS2O5, 3 OCu, 
3 OÏL, A=-..0-, 3 OÇu, 4 OH,, le sel double de cuivre et de 
sodium. Ces composés joignent en effet à des propriétés 
toxiques intéressantes des caractères annexes compatibles 
avec leur utilisation comme insecticides.
Lin’ser H. — L’action excitatrice de la croissance exercée 

par l ’acide 2,4-dichloro-phénoxy-acétique et l ’acide phén- 
oxy-acétique, en particulier au point de vue de la lutte 
contre les mauvaises herbes. — Pflanzenschutz Ber., 
1949. 3, N'”1 9-10, 129-143. Août.
L’essai de à Vent ne permet pas de mettre en évidence 

l’action excitatrice de l’ac. 1.2.4-D, action qui est, par con
tre, parfaitement démontrée lorsqu’on utilise d’autres

méthodes, mais diffère nettement de celle de Tac. /î-indolyl- 
acétique. Avec certaines méthodes de contrôle l’ac. phén- 
oxyacétique se comporte comme un produit retardateur. 
L ’ester mélhyliquc de l’ac. 1.2.4-D et celui de l’ac. phénoxy- 
acétique présentent les mêmes caractéristiques que les 
acides correspondants, mais avec des concentrations dix fois 
moindres ; ils paraissent être dix fois plus efficaces que ces 
derniers. L ’ac. 1.2.4-dichlorophénoxyacétique constitue un 
herbicide sélectif d’une extraordinaire efficacité et qui peut 
rendre de grands services dans la culture du blé.
Sciiwabe K., Sch.midt Ilcrta et Rüiinemann 11. — Recher

ches chimiques et biologiques sur les hexachloro-cyclo- 
hexanes. — Angcw. Chem., 1949. 61, N° 12, 4S2-4SG. 
Décembre.
On a recherché dans quelles conditions de chloruration 

on pourrait obtenir, à partir du benzène, des préparations 
à base d’hexàchloro-cyclohexane particulièrement actives.
11 semble qu’une chloruration prolongée ait pour effet 
d’élever la teneur en produits insecticides actifs, en parti
culier en y-hexachlorqcyclohexane.
J a k o bs  H. — Le dosage des substances roténoïdes dans les 

liquides à base d'huile minérale, pour aspersions. — 
Chem. Weekbl., 1949. 45, N° 51, 820-823. 17 décembre.
Les substances roténoïdes sont isolées du liquide par 

absorption au moyen de MgO, l’huile minérale est élimi
née au moyen d’éther de pétrole et on récupère les roté
noïdes en faisant passer du chloroforme à travers la co
lonne. La concentration des roténoïdes dans le résidu de 
cet élual est déterminée au moyen de la méthode colorimé- 
trique de Meyer.

Livre
(Cote 80.212)
D ec a r t m e n t  o f  S c ie .n t if ic  and I n d u s t r ia l  R e s e a r c h . — Re

port of the Pest Infestation Research Board for the Year •
1947. — I br. 15,5 x 24,5, III -|- 23 p., llis Majesty’s Sta- 
tioncry Office, Londres, 1949, br. : 6 d.
En 1940 fut créé, sous les auspices du Department of 

Scienlific and Industrial Research, le Pest Infestation Labo- 
ralory, dont la tâche la plus urgente consistait, à celle 
époque, à élaborer des procédés permettant de combattre 
les ennemis des stocks de céréales. Mais le programme de 
ses recherches s’étendit rapidement, et l’organisme qui les 
poursuit actuellement, le Pest Infestation Research Board, 
expose dans la présente brochure le résultat des travaux 
auxquels il s’est livré en 1947 ; on y a joint un aperçu de 
l’ensemble des recherches poursuivies depuis 1940 jusqu’à 
celte date, et se rapportant aux points suivants : biologie 
des insectes ennemis des céréales ; moyens de lutte : furni- 
ganls, insecticides de contact (pulvérisations, insecticides 
incorporés à un véhicule liquide ; traitement des sacs, 
lutte contre les mouches, matériel employé). Une biblio
graphie de 55 références termine ce rapport. e . v .

Zootechnie
M it c h e l l  H. L. et P a r r is h  D. B. — Dosage du carotène

dans l ’ensilage. — J . Dairy Sci., 1949. 32, N" i, 33-35.
Janvier.
On a comparé la méthode de Mitchell et King à la 

méthode modifiée de Peterson en vue de rechercher si 
ladite méthode de Mitchell et King pouvait être utilisée 
pour l’analyse de l’ensilage. Dans ce but, on a divisé en 
quatre fractions un échantillon d’ensilage de sorgho. Le 
premier quart a été soumis à l’autoclave pendant 10 mn 
sous 4 kg de pression et séché dans une étuve à circula
tion d’air pendant 4 h à 05°. Un autre quart a été séché 
sans passage préalable à l’autoclave ; sur 3 échantillons de
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20 g prélevés du troisième quart on a dosé le carotène 
par la méthode modifiée de Pelerson. Des échantillons ont 
été également prélevés pour les dosages d’humidité. La 
comparaison des résultats obtenus montre que le procédé 
de Mitchell et King, pour le dosage du carotène dans les 
tissus des plantes fraîches, se prête aussi au dosage de ce 
produit dans l’ensilage. L’erreur d’échantillonnage est plus 
faible qu’avec la méthode de Pelerson. Le passage à l’au
toclave de l’ensilage de sorgho avant séchage n’apparaît 
pas nécessaire quand on pratique l’analyse par celte 
méthode.
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(Cote 33.122)
K opaczeavski W. — L’état colloïdal et l’industrie. T. 2 : 

Applications industrielles des propriétés colloïdales, 
2° édit. complétée. — 1 vol. 17 X  25,5, XVI + 006 p., 
108 fig., Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Paris et 
Liège, 1949, br. : 2.830 fr.
On sait le rôle important que jouent les phénomènes 

colloïdaux et de surface, en chimie, en physique et en 
biologie ; vouloir décrire toutes les applications indus
trielles de ces phénomènes reviendrait à mettre au point 
un ouvrage encyclopédique à moins de se limiter à des 
notions vraiment un peu trop générales. En voulant, par 
exemple, traiter, dans les 30 pages qu’il consacre au 
« mouillement » (pourquoi ne pas dire « mouillage?), la 
protection contre les insectes et les parasites... avec des sta
tistiques..., à côté des applications du mouillage, au flottage, 
à la teinture, à la lubrification, l’auteur est ainsi obligé de 
se limiter à des exposés assez généraux.

La première édition de 1927, n’a pas été entièrement 
remaniée, mais simplement complétée : on a développé 
certains chapitres, et on en a présenté de nouveaux. Les 
références bibliographiques sont abondantes après chaque 
chapitre, mais peu sont postérieures à 1939, ce qui s’expli
querait, d’après les indications de l’auteur, par les diffi
cultés rencontrées depuis celte date pour consulter certains 
périodiques. il. G.
(Cote 24.076)
S o c ié t é  d e  Ch im ie  P h y s iq u e  et F a rad a y  S o c ie t y . — Surface 

Chemistry (Bordeaux 3-9 octobre 1947). — 1 vol. 
19 X  23, 334 p., nombr. iig., Buttervvorlhs Scienlific 
Publications, Londres, 1949.
Texte des communications faites au cours de séances 

tenues à Bordeaux en l’honneur du professeur Devaux, 
sous les auspices de la Société de Chimie Physique et de 
la Faraday Society. Chaque communication est rédigée dans 
les deux langues, le texte complet dans la langue de 
l’auteur, un résumé dans l’autre langue. L ’ouvrage est 
divisé en quatre parties : théorie, chimie physique, films 
sur les surfaces solides, chimie biophysique. On trouve des 
mémoires sur les phénomènes d’adsorption interfaciale, 
l’étude des couches superficielles des lames minces, des 
articles sur l’hémoglobine et le mousses, l’activité biolo
gique d’ions, du savon, du phénol, etc., en tout 42 mémoi
res intéressants. Bien présenté, avec figures et planches 
hors texte, ce livre est à acquérir pour les bibliothèques 
des laboratoires de recherches. l . l .
(Cotes 34.334 et 31.839)
Gmelixs IIamhiucii deh Anorganischen Ciiemie, 8. Au fi. — 

3 vol. 17,5 X  25,5, Systëm-Nummer 68 : Plalin, Teil A, 
Lief. 5 : Legierungen des Ruthénium?, Bhodiums, Palla
diums, p. 533-718, Syslem-Nummer tS : Antimon, 
Teil B2, Schluss des Eléments. Verbindungen bis Anti
mon und Jod. XIV +  p. 129-496 ; Teil R, Lief. 3, Schluss 
der Verbindungen, XVI +  p. 497-304. Gmelin-Verlag 
G.m.b.IL, Clauslhal-Zelierfeld, 1949.
Ces trois fascicules, rédigés suivant la méthode tradi

tionnelle du « Gmelin », notamment pour ce qui est de 
l’abondance des références bibliographiques, concernent 
respectivement les alliages de trois éléments parmi ceux 
que l’on est convenu d’appeler les métaux du platine : 
ruthénium, rhodium et palladium ; la fin des propriétés 
de l’antimoine et le début de scs composés, jet enfin l’étude 
d’une nouvelle série de composés jusqu’à ceux d’ar
senic. E. V,

(Cotes 33.909 et 38.758)
Beilstkins Handbuch der Organisciien Ciiemie. 4. Aufl. 

Zweiler Erganzungswerk. — 2 vol. 17 X 24, Band IX, 
System-Nummer 891-1050, XXXII + 890 p. ; Band X, 
System-Nummer 1051-1504, XXXII + 951 p., Springer- 
Verlag, Berlin, Gôttingue el Ileidelberg, 1949.
Les chimistes du monde entier auront salué la réappa

rition du « Beilstein », instrument de travail indispen
sable.

Les présents, volumes, publiés sous la direction du 
Dr. l ’r. Richter, assisté d'une équipe de quatorze chi
mistes (dont neuf dames) ont trait, le premier, aux com
posés isocycliques, acides carboxyliques, des acides mono
carboniques aux acides oetacarboniques, tandis que le 
second se rapporte aux acides oxycarboniques. E. v.
(Cote 29.031)
Wmela.nd G. \V. — Advanced Organic Chemistry, 2° édit. 

— 1 vol. 15 X 22, XI + 799 p., John Wiley and Sons, 
Inc., New-York, Chapman and llall Ltd., Londres, 1949, 
rcl. toile : 8 dol.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants possédant déjà des 

connaissances suffisantes en chimie organique et en chimie 
physique élémentaires. La conception fondamentale qui 
l’inspire d’un bout à l’autre est celle de la théorie structu
rale. Voici les litres des principaux chapitres : composés 
d’addition ; conceptions modernes sur les acides et les 
bases ; isomérie de structure ; stéréoisomérie ; configura
tion des composés du carbone ; stéréochimie du carbone, 
configuration et stéréochimie des éléments autres que le 
carbone ; empêchement stérique ; résonance ; transposi
tions moléculaires ; taulomérisme ; radicaux libres. e . v .

(Cote 213.470)
Gaddun J.-H. — Reports on Biological Standards. III. Me

thods of Biological Assay depending on a Quantal Res
ponse (Medical Research Council, Special Report 
N° 183). — 1 br. 15 X 24, 48 p., 13 fig., His Majesty’s 
Stationery Office, Londres, 1949, br. 1 s.
Les progrès en biologie et en pharmacologie impliquant 

la détermination de valeurs numériques fondée sur l’expé
rience sur des êtres vivants, il est important de connaître 
les méthodes facilitant le travail, tout en économisant 
temps et argent. Le présent guide expose les avantages des 
moyens suivants : échelles logarithmiques, déviation, allu
res des courbes caractéristiques, erreur standard et facteur 
de poids, calcul des lignes de régression) valeur d’une 
expérimentation, diverses méthodes d’épreuves courantes, 
interprétation de la variance logarithmique, aperçu sur le 
calcul des probabilités. Le tout est suivi d’exemples d’appli
cation. n.-A. d .

(Cote 215.119)
Zech.meister L. — Fortschritte der Chemie organischer 

Naturstoffe. 5. Band. —- I vol. 16,5 X  24, VIII -f 417 p., 
34 fig., Springer-Vcrlag, Vienne, 1948.
Ce volume confient un certain nombre de chapitres dus 

à des auteurs différents : P. Narrer, Epoxydes et fura- 
noïdes de carolinoïdcs ; Oxydes de pigments carolinoïdcs.
D. L. Fox, Sur certains aspects biochimiques des caroté- 
noïdes marins. A. .1. Haagen-Smit, Les azulénes. T. P. Ilil- 
ditch. Progrès récents réalisés dans l’étude des acides et des 
glycérides entrant dans la composition des graisses natu
relles. W. Z. llassid et M. Doudoroff, Polysaccharides et 
disaccharides obtenus par synthèse enzymatique. E. Pacsu, 
Progrès récents réalisés dans l’étude de la structure de la
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cellulose. F. E. Brauhs, La lignine. V. Deulofeu, Elude 
chimique des constituants des venins de crapaud, E. Gci- 
ger, Biochimie des protéines de poissons. G. W. Beadlc, 
Progrès récents du domaine de la génétique chimique.
R. à. Rasmusscn, Emploi de la spectroscopie dans l’infra
rouge pour la détermination de la structure des substan
ces ; application à la pénicilline.

A chacun des chapitres est annexée une abondante biblio
graphie. e . v-
A sso c iat io n  o f  Co n su lt in g  C i i e .m ists  and Ch e m ic a l  E n g i- 

n e e u s . — Consulting Services 1949, 12' édit. — 1 vol.
21 X 2S p., 132 p., Association of Consulting Chemists 
and Chemical Enginers, Inc., New-York, 1949.
Cette 12' édition a pris la dénomination nouvelle de 

« Consulting Services », laissant aux précédentes celle de 
« Classified Direclory », jugée trop « plébéienne ». Le 
recueil comporte trois sections : dans la première, on 
trouve, classés par ordre alphabétique, une liste des mots 
typiques, avec, en regard, l’indication des ingénieurs con
seils compétents en la matière ; la deuxième partie donne 
des renseignements sur le personnel des bureaux d’ingé
nieurs conseils, sur leurs spécialités, sur l’importance de 
leur bibliothèques, laboratoires, etc. ; enfin, le volume se 
termine par une table des ingénieurs ou groupements 
cités, et par un index par noms d’états et de ville.

E. V.

C h e m isc h es  Ze n t iia l b l a t t . — Autorcn- und Patentregister 
für das Jalir 1945. IL Ilalbjahr. — 1 vol. 15,5 X  24,5, 
1S9 + 12 p., Akademie-Verlag G.m.b.II., Berlin, 1948. 
Le fascicule contenant la table des auteurs et des bre

vets se rapportant au second semestre de 1945 a paru en
1948. 11 contient une liste des abréviations en usage dans 
le Chemisches Zcnlralbla.lt, une liste des abréviations des 
brevets d’après leur nationalité, la table des auteurs, puis 
la liste das brevets désignés par leurs numéros, et classés 
par pays (17). Le fascicule se termine par un tableau sta
tistique indiquant le nombre de références relevées, pen
dant le semestre envisagé, dans chacune des 24 rubri
ques.

Au sujet de la table des auteurs, regrettons une fois de 
plus qu’on ne soit pas encore parvenu, en dépit de tous les 
congrès, symposia, conférences, etc., à s’entendre pour une 
méthode internationale de calalogage. Il semble pourtant 
que, dans ce domaine plus que dans tout autre, il soit 
relativement facile de tomber d’accord. e . V.

CiiEMiscnES Z e n t iia l b l a t t . — Vierteljahresband, 4. Quar- 
tal 1945 (Zweites Illaabjahr. Oktober-Dczembcr). —
1 vol. 16 X  24,5, p. 933-1876. Akademie Verlag G.m.b.II., 
Berlin, 1948.
Ce tome comporte six fascicules doubles, couvrant le 

second semestre de 1945. Il est suivi d’un index par noms 
d’auteurs. L’on ne peut que se féliciter de voir peu à peu 
s’atténuer l’énorme lacune que les désastres de la guerre, 
avaient creusée dans la documentation chimique et l’on 
doit savoir gré aux efforts inlassables de l’équipe qui 
s’est «attelée a cette lâche, sans pour cela négliger la docu
mentation courante. e . v .

(Cote 215.800)
B u r e a u  des L o n g it u d es . — Annuaire pour l ’an 1950. — 

1 Vol. 13 X  19, VIII + 706 p., Gauthier-Villars, édit., 
Paris, 1949.
Le dernier volume de l’Annuaire du Bureau des Lon

gitudes présente quelques modifications par rapport aux 
précédents ; c’est ainsi que l’article sur la météorologie 
a été entièrement refait, et contient notamment une courte 
note sur les méthodes de prévision du temps. Divers arti
cles, tels que celui sur les signaux horaires, la radioacti
vité, etc., ont été remis à jour.

Une notice de quinze pages, par M. R. Jouaust, esL con
sacrée aux horloges à quartz. On trouvera, d’autre part, 
une s Liste générale des comètes, de l’origine â 1948 », 
établie par M. F. Baldet. e . y .

(Cote 47.176)
M o n t e il  G. et S u q u e t  L. — Techniques de l’Ingénieur : 

Construction. — 1 vol. 29,5 X  25, 1.090 p., 1.200 flg., 
Techniques de l’Ingénieur, Paris 1949.
Nous avons signalé, au moment de l’apparition des pre

miers volumes, la nouvelle collection intitulée s Techni
ques de l’Ingénieur », rédigée sous la direction de C. Mon- 
teil, directeur honoraire ae l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures.

Un nouveau volume intitulé « Construction », est der
nièrement sorti de presse. Fruit de la collaboration de 
spécialistes éminents, il comporte les grandes divisions ci- 
après : généralités ; le sol ; maçonnerie, béton ; charpentes, 
couvertures ; spécialités diverses de la construction ; les 
métiers du bâtiment.

Ce volume constitue pour le constructeur le plus pré
cieux des auxiliaires dans la conception des ouvrages et 
dans leur réalisation. e . v.
A no nym e. — Aide-mémoire fiscal, 2' édit. — 1 br. 13 + 18, 

192 p., Spid, édit,, Paris, 1949, 398 fr.
La seconde édition de cet ouvrage vient de paraître, 

augmentée et mise à jour. Elle s’adresse aux particuliers 
comme aux professionnels, aux sociétés, aux commer
çants, aux industriels, aux hommes d’atîaires.

Sous forme de tableaux, calendriers et répertoires, en 
. termes simples et clairs, ce petit volume présente aux 
intéressés l’essentiel de ce qu’ils doivent connaître. Il est 
complété par un index alphabétique, un calendrier fiscal 
et tenu à jour par des suppléments.
(Cote 204.096)
M a r t in  T. — Faraday’s Discovery of Electro-Magnetic In

duction. — 160 p., 55 fig., Edward Arnold and Co, Lon
dres, 1949, rel. toile. : 9 s.
Si l’on connaît les découvertes de Faraday et les con

séquences qui en découlèrent, on ignore généralement 
comment le grand savant réalisa les expériences qui lui 
permirent d’obtenir des résultats aussi importants. C’est 
pour combler cette lacune que l’auteur du présent ouvrage 
a écrit cette contribution très intéressante à l’histoire des 
sciences, en s’aidant d’ailleurs beaucoup du journal de 
Faraday paru de 1932 à 1936. n. G.
(Cote 01.395)
B e c k e r  J .  •— Von der Bauakademie zur technischen Uni

versität. 150 Jahre technisches Unterrichtswesen in Ber
lin. — 1 br. 21 X 24, 43 p., 5 phot., Technische Uni
versität, Berlin-Charlotlenburg, 1949.
Le xvin' siècle avait vu surgir en Europe diverses écoles 

d’enseignement des sciences appliquées, notamment, en 
France, l’Ecole des Mines et l’Ecole Polytechnique. En 
Prusse, une Académie d’Architecture (Bauakademie) fut 
créée par rcscrit royal, le 18 mars 1799 et fut inaugurée 
le 21 août suivant; elle visait à former des arpenteurs, 
des architectes et des ingénieurs des constructions civiles.

Celte institution étendit, par la suite, son programme 
et prit des appellations diverses ; c’est ainsi qu’elle fut 
désignée sous le nom de « Technische Hochschule » à 
partir de 1879. Les bâtiments et la majeure partie de ce 
qu'ils contenaient furent détruits par des bombardements, 
en mars et en novembre 1943. Restaurée au prix d’efforts 
soutenus, l’école prit enfin, en 1946, le nom d’ « Univer
sité Technique ».

La présente plaquette retrace les phases de cet établisse
ment d’enseignement technique supérieur, depuis sa fon
dation, il y a cent cinquante ans. e . v.
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Derniers brevets français publiés
La numéro d’ordre de chaque brevet 

est su ivi des dates de demande, de délivrance et de publication.

Installation et Am énagement de l'usine.

W a i.lny J. G. — Perfectionnements aux bandes filtrantes.
— B. F. n° 957.233. 13.12.47, 22.8.49, 15.2.50 (Priorité 
Suède 14.12.46.)

T iie  A lum inium  P lant  and Vessel  Cy L td . — Perfectionne
ments aux procédés et appareils de distillation. — 
B. F. n° 957.297. 16.12.47, 22.8.49, 15.2.50 (Priorité 
Grande-Bretagne 5.12.46.)

N. V. de B àta a fsciie  P etr oleu m  Ma a t sc iia ppij. — Procédé 
de distillation extractive. — B. F. n° 957.740. 23.12.47,
29.8.49, 23.2.50 (Priorité Etats-Unis 23.12.46.)

P etrocarbon  L td . — Perfectionnements à  la séparation de 
gaz à basse température. — B. F. n° 957.936. 26.12.47,
29.8.49, 28.2.50 (2 Priorités Grande-Bretagne 3.12.46 et
28.10.47.)

L  E vaporation  N o u v ell e . — Procédé pour l’élimination 
sélective de l’eau contenue dans un liquide aqueux. — 
B. F. n° 958.204. . 15.11.47, 12.9.49, 6.3.50.

Hydrocarbures et Pétroles synthétiques.

F rey  U. — Procédé pour obtenir du pétrole synthétique.
— B. F. n» 958.160. 29.12.47, 5.9.49, 3.3.50 (Priorité 
Suisse 24.2.44.)

Chauffage domestique. Eclairage.

fiioiiN  E le c tr ic a l  INDUSTRIES Ltd . —  Perfectionnements 
apportés aux matières luminescentes et à leurs procédés 
de fabrication. — B. F. n° 957.826. 24.12.47, 29.8.49,
27.2.50 (2 Priorités Grande-Bretagne 16.1.45 et 10.1.46.)

Sidérurgie.

Ge s e i.lsc.iia et der  Luiiw. von B o ll’sciien  E isen w erk k  A. G. 
— Procédé de désulfuration lors du traitement de mine
rais de fer; — B. F. n° 957.351. 16.12.47, 22.8.49, 17.2.50 
(Priorité Suisse 13.1.47.)

A. M. B yers Cy. — Perfectionnements aux procédés de 
désulfuration des métaux ferreux en fusion. — B. F. 
n° 957.436. 18.12.47, 22.8.49, 17.2.50 (Priorité Etats-Unis
11.1.47.)
Vol. 03. — N* 4.
A v r i l  1950.

A. M. B yers  Cy. — Perfectionnements à la désulfuration 
des métaux ferreux en fusion. — B. F. n° 957.437.
18.12.47, 22.8.49, 17.2.50 (Priorité Etats-Unis 11.1.47.)

T iie  U nited  S te e l s  Companies L td . — -Perfectionnements 
aux aciers spéciaux au bore. — B. F. n° 957.693. 22.12.47,
27.8.49, 22.2.50 (Priorité Grande-Bretagne 18.7.40.)

K osek Z. — Procédé de fabrication du fer par fusion dans 
un four rotatif. — B. F. n° 958.093. 29.12.47, 5.9.49, 2.3.50 
(Priorité Tchécoslovaquie 10.7.46.)

Métaux non ferreux.

S o c iété  E lectro -M ét a ll u r g iq u e  du  P la net . — Perfection
nement au procédé de préparation du calcium et pro
duits en résultant. — B. F. n’ 958.230. 18.11.47, 12.9.49, 
6.3.50.

Métaux légers.

F e r r ie r e  G. et Glazunov A. — Alliage ultra-léger. — B. F. 
n° 957.235. 13.12.47, 22.8.49, 15.2.50 (Priorité Suisse
13.11.46.)

A. S. A rdal  V er k . — Procédé de fabrication de l’alumi
nium affiné. — B. F. n° 957.521. 19.12.47, 22.8.49,
20.2.50 (Priorité Norvège 20.9.45.)

Industries chimiques minérales.

Mon teca tin i, S oc. Gén. te r  l ’I ndustria  Min e r a r ia  e  Cri- 
mica . — Procédé de préparation du fluorure d’aluminium 
(AlFj. 3,5 HaO) sous forme soluble. — B. F. n° 957.316.
16.12.47, 22.8.49, 16.2.50 (Priorité Italie 29.4.44.)

Montecatini, Soc. Gf.n. p e r  l ’I ndu stria  Min e r a r ia  e  Cri- 
m ica . — Extraction du vanadium cl du phosphore des 
résidus de la préparation de l’aluminium par la méthode 
alcaline. — B. F. n° 957.371. 17.12.47, 22.8.49, 17.2.50 
(Priorité Italie 22.4.39.)

Mon teca tin i, S oc. Gen . p e r  l’I ndu stria  M in era r ia  e  Cr i - 
m ica . — Procédé pour la préparation de la cryolithe arti
ficielle exemple de silice. — B. F . n" 957.414. 18.12.47.
22.8.49, 17.2.50 (Priorité Italie 5.2.44.)
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M o n t e c a t in i, S oc. G en . p e u  l ’ In d u st iu a  M in e u a u ia  k C h i- 
juca. — Procédé pour la préparation du fluorure d’alu
minium ii partir d’acide fluosiliciquc. — B. F. 
n"' 957,494. 19.12.47, 22.8.49, 20.2.59 (Priorité Italie 
13.1.44.)

G a n o u  - F k i\ \ a n t > i: /. 11. S. —  0  bien lion industrielle de 
l'hydroxy-persulfurc de sodium, colloïdal OH[S>OJIa 
Ma, n]Il — 1!. F. n" 937.349. 27.3.47 , 29.8.49, 20.2.50.

Verrerie.

C oü n in g  G la ss  W o r k s . —  Verres photosensibles. —  B. F. 
n° 957.063. 22.12.47, 29.8,49, 22.2.50 (3 Priorités Etals- 
Unis 8.12.43.)

Kosek Z. — Procédé de fusion du verre et des matières 
similaires. — If. F. n" 958.092. 29.12.47, 5.9.49, 2.3.30 
(Priorité Tchécoslovaquie 0.0.40.)

Briques. Tuiles, Réfractaires.

Slovenske Magnezitove Zavodv Narbdny podnik. — Procédé
pour la fabrication de briques de magnésile insensibles 

au chnngcmenl de température. — B. F. n" 957.234.
13.12,47. 22.8.49, 15.2.50 (Priorité Tchécoslovaquie
31.8.43.)

U nion Ch im iq u e  B e lg e  (S. À.). —  Perfectionnements dans 
la fabrication de produits réfraclaires. — B. F. 
n" 957.817 , 24.12.47, 29.8.49, 27.2.50 (2 Priorités Grande- 
Bretagne 23.8.45 et 25.6.46.)

Cifeiuu P. — Procédé de production d’une matière réfrac- 
laire siliceuse et produits obtenus avec celle matière. — 
B. F. n" 958.070. 29.12.47, 5.9,49, 2.3.50 (Priorité Italie
13.8.46.)

Fabrications diverses.

M o n t ec a t in i, S oc. G en . p e u  l ’LndUs t m a  M in e h a iu a  e  Ciii- 
MicA. — Procédé pour la préparation de catalyseurs polir 
la synthèse du méthane et des alcools supérieurs. —
B. F. n" 957.315. 10.12.47, 22.8.49, 16.2.50 (Priorité Italie
11.3.46.)

PnoDUiTS Ch im iq u e s  de R iu é c o ü h ï. —  Echangeurs de ca
lions et leur procédé d’obteiilion. — B. F. n” 958.216.
17.11.47, 12.9.49, 6.3.50.

M o n t e c a t in i, S oc. G en . p e u  i .Tn d u st iiia  M in e u a u ia  e  C h i
ai ic a . — Procédé pour la purification des alcools synthé
tiques.' - -  B. F. n" 957.413. 18.12.47, 22.8.49, 7.2.30 (Prio
rité Italie 17.6.44.)

T h e  D j s t h .i.kh s  Cv L t d . — Procédé pour la fabrication 
d’anhydride acétique. — B. F. n" 957.488. 19.12.47,
22.8.49, 20.2.50 (2 Priorités Grande-Bretagne 13.3.46 cl
28.2.47.)

M o n t e c a t in i, S oc. Ge n . p e u  t.Tn d u st iu a  M in k iia iu a  k C h i- 
m ic a . — Procédé de fabrication de l’acide cyanhydrique 
à partir de cyanures alcalins ou alcalino-lerreux. — B. F. 
n" 957.493. 19.12.47, 22.8,49, 20.2.50 (Priorité Italie
13.1.44.)

T h e  D i s t i i .l e u s  C v L t d . — Perfectionnements aux procédés 
de récupération d’anhydride acétique par oxydation d un 
mélange de réaction. — B. F. n" 957.633. 20.12,47,
29.8.49, 22.2.50 (2 Priorités Grande-Bretagne 4.4.45 et
10,4.46.)

Chim ie pharmaceutique.

F a h m a c e u t ic Ï I t a l ia . — Procédé de préparation de la sito- 
slérine. — B. F. n" 957.418. 18.12.47 , 22.8.49, 17.2.50 
(Priorité Italie 12.7.45.)

Méthodes de synthèse des médicaments.

Fouché P. — Procédé de synthèse de la /î/î-diméthylcys- 
léine raeémique. — B. F. n" 937.225. 13.1.2.47, 22.8.49,
15.2.50.

SciiMiDGAi.i, A. — Procédé de préparation de sels doubles 
stables des sels de l'acide acétylsalicylique. —  B. F. 
n" 957.242. 13.12,47, 22.8,49, 5.2.50.

S k h v it a  G yogyszkhgyah  e s  V e g y ip a iu  H. T., B i iu c k n e h  (¡., 
F odor G. et K iss .). —  Dérivés de l ’isoqüiholéine. —
B. F. n" 957.313. 10.12,47, 22.8.49, 16.2.30 (P r io r ité  Hon
grie 22.10.46.)

F. I I o ffm ann-La B o che  e t  C i e  (S. A.). — Procédé pour la sé
paration des antipodes de la lactone dl-a-oxy-/3,/?-dimé- 
thyl-y-bulyrique. — B. F. n" 937.407. 18.12.47, 22.8.49,
17.2.50 (2 Priorités Grande-Bretagne 1.10.43 et 5.9.44.)

Essences et parfums.

Produits organiques industriels.

M o n t e c a t in i, S oc. G en . p e u  i .Tn d u st iiia  M in e u a u ia  e  C h i- 
m ic a . — Procédé pour l’utilisation des gaz résiduaires 
provenant des installations de synthèse du méthanol 011 
d’alcools supérieurs. — B. F. n" 937.372. 17.12.47,
22.8.49, 17.2.50 (Priorité lalié 13.12.43.)

Bii.lv A. — Dispositif destiné aux soins de la peau. —
B. F. n” 938.219. 17.11,47, 12.9,49, 6.3.50.

PrcoN M. L. — Produits thiophéniques et leur préparation.
— B. F. 11" 938.232. 18.11.47, 12.9,49, 6.3.50.

P icon M. L. — Procédé de sulfonation de substances thio- 
phéniques et produits de hase de tlnopliène-sülfonales.
— B. F. n" 958.337. 27.11.47, 12.9.49, 7.3.30.
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Matières grasses.

Donau-C hem ie  A. G. et Gorbach  G. — Procédé d'extraction 
de matières contenant des lmilcs ou des graisses, notam
ment pour obtenir des produits d’alimentation et de 
fourrage. — B. F. n» 937.275. 13.12.47, 22.8.49, 13.2.50 
(Priorité Autriche 11.1.47.)

N. V. d e  B a t a a f s c îie  P e t r o l e u m  M a a t s c h a p m j. — Procédé 
de préparation d’agertïs concentrés de lavage, dégraissage, 
mouillage et émulsification. — B. F. n° 957.592. 19.12.47,
29.8.49, 21.2.50 (Priorité Pays-Bas 19.12.46.)

L e s  K t a b l is s e m e n t s  G u st a v e  M a u b e c . — Préparation de 
polyols gras. — B. F. n" 958.244. 20.11.47, 12.9.49, 6.3.50.

L e s  É t a b l is s e m e n t s  G u st a v e  M a u b e c . — Applications de 
certains polyols gras. — B. F. n" 958.245. 20.11.47,
12.9.49, 6.3.50.

L es  E t a b l is s e m e n t s  G u st a v e  M a u b e c . — Produits de poly
mérisation des alcools gras fortement insaturés. — B. F. 
n" 958.246. 20.11.47, 12.9.49, 0.3,50.

Peintures et Vernis.

S il u v in ig a n  P ro du cts  Co rpo rat io n . — Compositions sta
bles au gel à base d’émulsions d’acétate de polyvinyle, et 
leurs procédés de préparation. — B. F. n° 957.180.
12.12.47, 22.8.49. 14.2.50 (Priorité Etats-Unis 12.12.46.)

Co m pa g n ie  F ra n ç a ise  T homson-Houston . — Perfectionne
ments à la fabrication des vernis de résines alkyd modi
fiées. — B. F. n" 957.576. 24.10.47, 29.8.49, 21.2.50 (Prio
rité Etats-Unis 14.7.42.)

Textiles. Blanchiment et Teinture.

I m p é r ia l  C h e m ic a l  I n d u st r ie s  L td . — Héduclion de la ten
dance des matières textiles au feutrage. — B. F. 
n" 937.519. 19.12.47, 22.8.49, 20.2.50 (2 Priorilés Grande- 
Bretagne 12.5.43 et 10.5.44.)

Ç roesi A. — Produit pour la conservation antiparasilaire 
de tissus, (apis, tapisseries, etc., el ses procédés d’utili
sation. — B. F. n” 937.590. 15.12.47, 29,8.49, 21.2.50.

K o r n is  J. Mnu', née D es p ic s  Katalin. — Perfeetionnemenls 
apportés aux produits pour fabriquer un épaississant 
pour les couleurs ou encres d’impression à utiliser pour

l’industrie textile. — B. F. n" 958.145. 29.12.47, 5.9.49,
3.3.50 (Priorité Hongrie 17.6.42.)

Tannerie.

R a b u f f e t t i  G. el B o n sem ih an te  Maria. — Bain de tannage 
au ferrochrome particulièrement pour les peaux pour 
chaussures et autres usages techniques el procédé de 
préparation y relatif. — B. F. n” 957.203. 12.12.47,
22.8.49, 15.2.50 (Priorité Italie 10.7.46.)

J onas and N a u m u e r g  Co r po r a t io n . —  Procédé pour le trai
tement des peaux d’animaux à fourrure. — B. F. 
n" 958.002. 27.12.47, 29.8.49, 1.3.50 (Priorité Etats-Unis
10.7.44.) -

P la st ic a  S. A. — Procédé pour la préparation d’un pro
duit destiné à la tannerie, à la 'fabrication et à la prépa
ration d’un cuir et à l’industrie textile. — 11. F. 
n" 958.126. 29.12.47, 5.9.49, 3.3.50 (Priorité Suisse 8.7.46.)

P a u l  E. — Procédé pour la préparation d’une matière 
s’égalant au cuir. — 13. F. n" 058.284. 24,11.47, 12.9.49,
6.3.50.

Colles et Gélatines.

B lattm ann  and Co. — Procédé de préparation des produits 
à base d’amidon. — B. F. n" 957.743. 23.12.47, 29.8.49,
23.2.50 (Priorité Suisse 12.9.46.)

K o rn is  J. M,m:, née D e s p ic s  Katalin. — Procédé de fabri
cation d’une matière adhésive et précipitable à partir 
d’amidon. — B. F. il" 958.083. 29.12.47, -5.9.49, 2.3.50 
(Priorité Hongrie 29.4.43.)

Vin et Cidre.

G e n t il  E. F. — Préservateur aseptique à combinaisons 
multiples, des liquides fermeiitéscibies .— 13. F. 
il" 957.338. 16.12.47, 22.8.49, 17.2.50.

Insecticides. Fongicides.

N. V. K o n in k l u k e  N f.d er la n d sc h e  Zo u t in d u s t r ie . .— Pro
cédé de préparation de l’oxychlorure de cuivre. — B. F. 
n° 957.437. 18.12.47, 22.8.49, 20.2.50 (Priorité Pays-Bas
23.12.46.)
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La  S O C IÉ T É  DE PRO D UCTIO N S D O C U M EN TA IRES  est à même de 
procu rer à ses lecteurs tous les ouvrages scientifiques et techniques 

signalés dans ce lte  rubrique, à l'excep tion  des thèses.

C H I M I E  P H Y S IQ U E

K iiu y t  II. li. —  Colloid Science. Vol. II. Reversible Systems. 
New-York, 1919, X IX  + 753 p., 11.50 dol.

BrtAGG W . L. — The Crystalline State. Ncw-York, 1949, 304 p.,
8.50 dol. «

P ùlou R. —  Contribution à l'étude de l ’anisotropie diélectrique 
des cristaux. Toulouse, 1949, Thèse doctorat ès sciences phy
siques, 75 p., fig.

(1!) Gui.nieh G. —■ Eléments de physique moderne. T. I. Méca
nique ondulatoire. Paris, 1950, 180 p., nombreuses figures,
l.OoO fr.

Daniels P., Mathews J .  II. et W illiam s J.  W . — Experimental 
Physical Chemistry, 4“ éd. New-York, 1949, X I I I  + 508 p.,
4.50 dol.

Yahwood T. M. —  Intermediate Practical Physics, 2° éd. Lon
dres, 1949, X I I  +  333 p., 9 s. G <1.

S la te r  J .  C. —  Introduzioue alla chimica física. Traduit par
E. Scrocco. Florence, 1949, X  + 5G0 p., 4.000 L.

CnowTHEn J. A. — Ions, Electrons and Ionizing Radiations, 
8° éd. Londres, 1949, IX  + 322 p., 125 fig., 4 planches, 21 s. 

P io n te lu  R. — Lezioni di chimica física (Vol. I. Termodiná
mica chimica). Milan, 1949, 2.300 L.

Reiser M. —  Deformation and Flow. An Elementary Introduc
tion to Theoretical Rheology. Londres, 1949, X IX  + 340 p., 
4.55 dol.

Bridgman P. W . —■ Nature of Physical Theory. New-York, 1949, 
138 p., 2.25 dol.

Langmuih I. — Phenomena. Atoms and Molecules. New-York, 
1949, 10 dol.

Heisenberg W . — Physical Principles of the Quantum Theory. 
New-York, 1949, 183 p., 2.50 dol.

In ternational Congress on Bheology. — Proceedings of the 
International Congress on Rheology, Holland 1948. Ncw-York, 
1949, 641 p., It  dol.

F ranklin T. B. —  Radiations. Londres, 1949, 122 p., 8 s. 6 d.
Von Laue M. — Théorie der Supraleitung, 2e éd. Berlin, GGtlin- 

gue, Heidelberg, 1950, 115 p., 37 fig., hr. : 16.40 DM.
Lorain P. — Thermodynamique. Paris, 1950, 204 p., hr. : 

1.590 fr.

C H I M I E  M IN E R A L E

Stephen 11. et Israelstam S. S. — Chemical Calculations for 
First Year Students, 2e éd. New-York, Londres, 1949, 125 p.,
1.50 dol. et 7 s. 0 d.

Katz T. — Contribution à l'ctude du système plomb-oxygène. 
Paris 1950. Thèse doctorat de l ’Université de Paris, sciences, 
64 p., fig., planche.

Friesen G. —  Einführung in die anorganische Chemie, für Phar
mazeuten, Mediziner und Biologen, 2° éd. Fribourg-cn-Brisgau, 
1949, 295 p., fig.

Weeks Mary E. et Sanroma A. —  Elementos químicos y Elemen
tos artificiales. Barcelone, 1949.

M aria pel B a rr io  J. — Las fronteras de la Física y de la Filo
sofía. T. II. La Molécula. Santander, 1949, 204 p.; 35 ptas.

Giesecke F. — Grundlagen der Chemie, 3° éd. Holzminden, 
1949, 227 p., fig., 0.20 DM.

A hrens M. R. et Autres. —  Living Chemistry. Boston, Mass.,
1949, 586 p., 3.00 dot.

Wagner K. W . — Das Molekül und der Aufbau der Materie.
Brunswick, 1949, V II + 319 p., 18.S0 DM.

Deming II. G. — Quimica General. Mexico, 194S.
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C H I M I E  O R G A N IQ U E

Steffen  J. — Les actinomycétines. Paris, 1949. Thèse, 63 p.
P igman W . W . ct W olfrom  M. L. —  Advances in Carbohydrate 

Chemistry. Vol. IV. Ncw-York, 1949, 7.80 dol.
G iiu b e r  W . —  Die Genfer Nomenclatur in Chiffren und Vor

schläge für ihre Erweiterung auf Ringverbindungen. Wein- 
hcini, 1949. 84 p., cart. : 4.50 DM.

(B ) P révost  C. —  Leçons de chimie organique. Paris, 1950, 
T. I. Chimie organique générale. Hydrocarbures, 293 p.,
1.000 fr. T. II. Fonctions univalentes. T. II I.  Fonctions ni, 
tri et quadrivalentes. Chaque vol. en souscription : 1.000 fr.

R overv  Mireille. Nouveaux aspects de l ’acylation des protéines 
par le cétène et l ’isocyanate de phényle. Lons-le-Saunier, 
1949. Thèse doctorat ès sciences physiques, 72 p.

B oyeu R. F. —  Styreue : Its Polymers and Copolymers. Londres, 
New-York, 1949.

I I ückkl W . — Theoretische Grundlagen der organischen Che
mie. Bd. 2., 5° éd. Leipzig, 1948, X V I + 692 p., 57 fig.,
21.80 DM.

GniCNAnD V., D upont G. et L ocquin R. —  Traité de chimie 
organique. Nouveau tirage. T. V. Paris, 1950, 1.020 p., br. : 
2.900 fr., cart. : 3.300 fr.

C H I M I E  B IO L O G IQ U E

Sexton W . A. —  Chemical Constitution and Biological Activity.
Londres, 1949, 412 p., 55 s.

Leu.nautz E. — Die chemischen Voraussetzungen des Lebens.
Potsdam, 1948, 48 p., 5.80 DM.

Cantarow A. et Tromper M. —  Clinical Biochemistry, 4" éd. 
Philadelphie, Londres^ 1949, 042 p., 3S fig., rol. toile : 8 dol.

Holmes F. O. — The Filterable Viruses, 6° éd. revue. Londres, 
1948, 111 + 1.127-1.286 + X X I II  ., 20 s.

Bigger J .  AV. — Handbook of Bacteriology, 6° éd. Londres, 1949, 
547 p., 20 s.

K e l ly  F. C. et II ite  K. E. — Microbiology. Ncw-York, 1949, 
592 p., 0.50 dol.

Von B ek ta la n tf ï L. —  Vom Molekül zur Organismenwelt. 
Grundfragen der modernen Biologie, 2° éd. Potsdam, 1949, 
125 p., 7.20 DM.

C H I M I E  A N A L Y T IQ U E

Piaux L. ct Dagnan Ch. — Travaux pratiques de chimie, P.C.B., 
S.P.C.N., M.P.C., analyse qualitative minérale, analyse quan
titative volumétrique. Paris, 1949, 95 p., fig., labl., 200 fr.

C H I M I E  A N A L Y T IQ U E  M IN E R A L E

D elary R. et G autier J .  A. — Analyse qualitative minérale à 
l ’aide des stilliréactions, 2° éd. revue. Paris, 1950, 230 p., 
planche, 820 fr.

Schmidt E. et Gadamer J.  —  Anleitung zur qualitativen Analyse, 
14° éd. refondue par F. v. Bruchhauscn. Berlin, Gôttinguc, 
Heidelberg, 1948, V II I  +  109 p., 8 tabl, 7,50 DM.

B iltz  W . —  Ausführung qualitativer Analysen, 10° éd. Leipzig,
! 1949, X I I  + ISO p., flg., 8.50 DM.
Gehring A. et Fresenius R. — Einführung in die quantitative 

chemische Analyse anorganischer Stoffe. I. Gewichtsanalyse 
einschliesslich Elektroanalyse. Brunswick, 1949, 220 p.,
9.50 DM.
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Heinglein M. — Lötrohrprobierkuude. Miiieraldiagnose mit Löt
rohr. u. Tüpfelreaktion, 3” éd. Berlin, 1949, 91 p., 11 fig., 
2.40 DM. i

Bnrrisii DnuG Houses. — Normas Analar Para Reactivos Quí
micos. Buenos-Aires, 1949, 342 p.

L U B R IF IA N T S

WiiiGUT Iï. et Puïiday II. F. P. — Diesel Engine Fuels and Lu- 
. .hricants. Londres, 1950, 12 s. 0 d.

C O M B U S T IO N  D A N S  L E S  M O T E U R S

Gourdet G. et Proust A. —  Les diagrammes thermodynamiques. 
Paris, 1950, 2 vol., XXV I + 414 p., 393 fig., 23 planches, les 
deux ici. : 4.850 fr.

.ÏANTScn F. — Kraftstoff-Handbuch, 5° éd., refondue. Stuttgart, 
1949, 204 p., 81 fig., 55 tabl., rel. demi-cuir : 12 DM.

C H I M I E  A N A L Y T IQ U E  B IO L O G IQ U E  ET  T O X IC O L O G IQ U E

Reichert R. —  Harnanalytisches Praktikum, 3° éd. Berlin, Güt- 
tingue, Heidelberg, 1948, 39 p., 9 fig., 2.70 DM.

F rick IL  — Ueber « Salvarsan » Todesfälle. AVürzbourg, 1948, 
Thèse médecine, X  + 23 p. dactylographiées, tabl.

IN S T A L L A T IO N  ET A M E N A G E M E N T  D E  L 'U S IN E

Smith .T. M. —  Introduction to Chemical Engineering Thermo
dynamics. New-York, 1949, X  + 386 p., 4.00 dol.

PFLEiDEnEH C. — Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, 
3° éd., refondue. Berlin, Göttmgue, Heidelberg, 1949, X I + 
518 p ., 353 fig., br. : 51 DM. ; rci. : 54.00 DM.

York J. E. — Methods of Joining Pipe. New-York, 1949, 236 p.,
3.00 dol.

C O M B U S T IB L E S  S O L ID E S  E N  G E N E R A L

Dupont G. — Cours de chimie industrielle. T. I. Généralités. 
Les combustibles. 11e éd. Paris, 1950, V I I I  + 296 p., 155 fig., 
1.100 fr.

D IS T IL L A T IO N  P Y R O G E N E E .  C O M B U S T IB L E S  L IQ U ID E S  
D E R IV E S  D E  C O M B U S T IB L E S  S O L ID E S

Uniciiim M. — Derivati dal catrame di carbone fossile e loro 
metodi di prova. Milan, 1949, 128 p., fig., 1.000 L.

Vidai, BunmLS F. — La industria del gas en España. Barcelone, 
1949, 17 ptas.

Biebesheimer H. et ScnusTER F. —  Laboratoriumsbuch für 
Gaswerke und Gasbetriebe aller Art. 2. Teil : Untersuchung 
von Gasen, 2° éd. Halle (Saale), 1949, I I I  +.269 p., 146 flg., 
24 tabl.

P E T R O L E S  ET G A Z  C O M B U S T IB L E S  N A T U R E L S

S kinner AV. E. — Oil and Petroleum Year Book 1949. Londres, 
1949, 252 + 116 p., 15 s.

Dunstan A. E. et Brooks R. T. — Science of Petroleum. Vol. V. 
Part. I : Crude Oils : Chemical and Physical Properties. Lon
dres, 1949, 200 p., fig., 42 s.

C H A U F F A G E  IN D U S T R IE L

Anonyme. — Contrallo délia combustione e apparccchi a pres- 
sione. Milan, 1949, 143 p., 450 L.

AVagener G. — Gaswärme. Rechnerische Unterlagen ihrer Ver
wendung in Industrie und Gewerbe. Essen, 1948, 230 p., rel. 
demi-euir : 16 DM.

C H A U F F A G E  D O M E S T IQ U E .  E C L A IR A G E

Missenard A. —  Cours supérieur de chauffage, ventilation et 
conditionnement de l’air. Livre I I .  Etude théorique générale, 
2° éd. Paris, 1950, 310 p., 115 fig., 990 fr.
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P R O D U C T IO N  ET A P P L IC A T IO N  D U  F R O ID

M a rte l 1$. — Le formulaire du froid. Paris, 1950, 480 fr., 70 fr. 
belges.

EAUX

Meyer A. F., Langbein F. nt Möble II. —  Trinkwasser und 
Abwasser in Stichworten. Berlin, Göttingue, Heidelberg, 1949, 
IX  + 487 p., 152 fig., avec un appendice : Die wichtigsten 
fremdsprachlichen Fachausdrücke, 24 DM., rel. toile : 26 DM.

IIüsmann AAL —  Vom Wasser. Ein Jahrbuch für Wassercliemie 
und AVasserreinigungstechnik. T. XV II. AVeinhcim, 1949, X II 
+ 240 p., tabl. et fig., demi-toilc : 20 DM.

E A U X  D E  C H A U D IE R E S

Klein  R. — Die Aufbereitung der Industrie-und Gebrauchs
wässer. Unter bes. Berücks. d. Dampfkessel-Speisewasserpflege. 
Essen, 1948, X V  + 487 p., fig., 28.60 DM.

R e ic h e l t  II. —  Vom Rohwasser zum Hochdruckdampf. Halle 
(Saale), 1949, 202 p „ 131 fig., 7.50 DM.

H Y G IE N E  IN D U S T R IE L L E

(R) AVilliams R. E. O. et AIii.es A. A. — Infection and Sepsis 
in Industrial Wounds of the Hand. A. Bacteriological Study 
of Aetiology and Prophylaxis. Londres, 1949, 87 p., 5 fig., 
31 tabl., 1 s. 6 d.

Minton J. — Occupational Eye Diseases and Injuries. Londres, 
1949, 184 p., 21 s.

(B) Von Oettingen AV. F. cl Autres. —■ Relation Between the 
Toxic Action of Chlorinated Methanes and their Chemical and 
Physicochemical Properties. AA’ashington. 1949, 85 p., 28 fig., 
23 tab!.

H Y G IE N E  G E N E R A L E

S te in ig e r  F. — Einführung in die praktische Bekämpfung der 
Haus-und Gesundheitsschädlinge. Hanovre, 1948, 175 p.,
46 fig., 6 DM.

Brumpt E. —  Précis de parasitoloqie, 6' éd.. entièrement rema
niée. Paris, 1949, 2 vol., 2.138 p., 1.305 fig., 4 planches, 
7.700 fr.

F.scritt L. B. et Rich S. F. — The Work of the Sanitary Engi
neer. Londres, 1940, X IX  + 689 p., 42 s.

IN S T A L L A T IO N  ET A M E N A G E M E N T  D U  L A B O R A T O IR E

AVyckoff R. AV. G. —  Electron Microscopy. Technique and 
Applications. Londres, 1949, 260 p., 200 fig., 40 s.

(B) Seguy E. — Le microscope. Emploi et applications. T. 2. 
1.062 p ., 238 fig., 100 pl., Paris, 1949, rel. toile : 2.000 fr.

Rousset H. .T. — Travail du verre. Paris, 1950, 199 p., 141 fig., 
hr. : 450 fr.
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G IT E S  M IN E R A U X

Strunz II. — Mineralogische Tabellen. Eine Klassifizierung der 
Mineralien auf krystalichemischer Grundlage. Mit einer Ein
führung in die Krystallchemie, 2° éd. Leipzig, 1949, X I I I  + 
308 p., 73 fig., 19.SO DM.

(II) Hermann F. — Les richesses minérales du monde. Paris, 
1950, 27 fig., «00 fr.
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Supi.no 0. — Acido solforico e superfosfati minerali. Milan, 
1950, XV I + 350 p., 220 fig.. 2.000 L.

Meunier. A. el. Meunier C. —- Cours d’analyse des produits des 
industries chimiques. T. I. Les industries minérales, 3* éd. 
iParis, 1949, VI -j- 446 p., 56 fis., tabl. et tables, roi. : 
2.650 fr.

C H A U X .  C IM E N T S .  P L A T R E , etc .

M IN E R A IS .  M E T A L L U R G IE .  M E T A U X  (G E N E R A L IT E S )

UiiEAti K. L. —  Metalurqia, 3Ü éd. espagnole d’après la 21* éd. 
anglaise, par E. Diaz-Varela. Barcelone, 1950, 418 p., 184 fig., 
100 ] :as.

Conservatoire National nus A r ts  e t Métiers. — Semaine 
d'études de la Physique des Métaux, juin 1948. Paris, 1949, 
99 p., fig., tabl. \

Thompson B. N. et IIaim C. —  Welding Dictionary : French. 
German, Spanish, English. Londres, 1950, 234 p., 21 s.

S ID E R U R G IE

Verein Deutscher Eisenhüttenleute. — Gemeinfassliche Darstel
lung des Eisenhüttenwesens. Düsseldorf, 1949 V I + 257 p., 
124 fig., 37 tableaux, rel. : 14.50 DM.

Osann 1!. — Kurzgefasste Eisenhüttenkunde in leichtverständli
cher Darstellung, nouv. éd., revue par B. Osann Jr. Hanovre, 
1949, V III + 231 p., 117 fig., 8.50 DM.

C O R R O S IO N

Evans I!. H. — Introducción a la corrosion metálica. Traduction 
espagnole de K. Jimeno et A. Arévalo. Barcelone, 1950, 
100 plus.

M E T A U X  P R E C IE U X

De Ment J.  et Dakk H. C. — Rarer Metals. Londres, 1950, 25 s.

I’nonsT E. — Bauchemie-Fibel, 4° éd. Halle, 1949, 107 p., 
3 DM.

Wieland G. cl Stöcke K. — Merkbuch für den Strassenban, 
4” éd., Berlin 1949, V I I I  + 144 p., 139 fig., 12 laid,, 7.50 DM.

A S P H A L T E S .  B IT U M E S .  G O U D R O N S .

Bki.neh M. — Research on the Rheological Properties of Bitumen 
and Asphalt. New-York, 1949, 66 p . ,  1.25 dol.

B O IS  D E  C O N S T R U C T IO N

ExfiEi.niiKc.iiT L. — Holzschutz im Bau. 2* éd. Berlin, 1949, 48 p., 
fig., 3.80 DM.

V E R R E R IE

(B) Partr idge J. H. — Glass-to-Metal Seals. Shcfficld, 1949, 
X I I I  + 238 p., 167 iig.,. rel. toile : 1 L. ¡5 s.

Lecrenier A. et Girard P. — La vie du verre. 2° éd., revue 
et modifiée par P. Gilard et L. Dubrul. Paris, 1950, 192 p., 
14 fig., lir. : 620 fr.

C E R A M IQ U E .  E M A IL L E R IE

ScnöNiiERGEii A. — Deutsches Porzellan. Munich, 1949, 92 p., 
57 laid.. 9,80 DM.

E L E C T R O M E T A L L U R G Y

B u t le r  II. E. .1. — Electric Resistance Welding. Londres, 1950, 
182 p., 91 fig., 17 s. 0 d.

G A L V A N O T E C H N IQ U E

Krause H. — Die Betriebsüberwachung und Untersuchung gal
vanischer Bäder und Niedeischläge, 2" éd. Munich. 1949, 
251 p., 78 fig., cart. : 12.80 DM., rel. demi-toile : 15 DM.

Serfass et Autres. — Determination of Impurities in Electropla
ting Solutions. Jcnkintown (Pa.), 1.25 dol.

Khaemer O. 1’. — Jahrbuch der Galvanotechnik. Berlin, 1950, 
250 p., 5.40 DM.

Maciiu W . — Die Phosphatierung. Wissenschaftliche Grund’agen 
und Technik. Weinheim, 1950, XV I + 320 p., fig., tabl., rel 
toile : 28 DM.

Blum W. et Hogaüoom G. B. — Principles of Electroplating aud 
Electroforming (Electrotyping), 3e éd. New-York, Londres, 
1950, 6 dol., 51 s.

(li) American' Society fo r  Testing M aterials. —  Specifications 
and Tests for Electrodepositei Metallic Coatinq. Philadelphie 
1950, 53 p . ,  hr. : 1.25 dol.

IN D U S T R IE S  C H IM IQ U E S  M IN E R A L E S

Imherai. Smelting Corp. — Acid Handling : The Transport and 
Handling of Sulphuric and Hydrofluoric Acids. Bristol. 1950 
68 p., 10 s. 0 d.
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T E R R E S  R A R E S .  C O R P S  R A D IO - A C T IF S  ET G A Z  R A R E S

Alonso V ic ie ra  .1. M. — La aplicación pacifica de la energía 
nuclear. Madrid, 1949.

Kahn F. — Das Atom endlich verständlich. Rjjseldikon-Zurich, 
1949, 154 p., 60 fig., 11.70 fr. suisses, rel. : 15.70 fr. suisses. •

Hanle W. —  Atomenergie. Giessen, 1949, 44 p., fig., 2.80 DM.
Hecht S. —  L ’atomo. Milan, 1949, 239 p., fig., 500 L.
Daknzer II. — Einführung iu die theoretische Kernphysik. 

Karlsruhe, 1948, 187 p., 40 fig., 10 DM.
Weeks Mary E. el Saniioma A. — Elementos químicos y Elemen

tos artificiales. Barcelone, 1949.
Nahmias M. E. — Les machines atomiques. Cyclotron et autres 

accélérateurs. Piles atomiques. Paris, 1950, 312 p., X V III pl. 
h. texte, hr. : 1.200 fr.

üraunbek W . —  Methoden und Ergebnisse der Atomkern
forschung. Stuttgart, 1948, 126 p., 31 fig., 4.80 DM.

Seabohg G. T., Katz .1. J.  et Manning W. M. — The Transura
nium Elements. Research Papers. New-York, 1949, 1.778 p., 
on 2 parlies, 15 dol.

P R O D U IT S  O R G A N IQ U E S  IN D U S T R IE L S

Meyer K. H. — Natural and Synthetic High-Polymers, 2* éd., 
revue. New-York, Londres, 1949, 750 p., 200 fig.

(B) Hamilton G. S. — Organic Syntheses. Vol. 29. New-York, 
1949, approx. 122 p., prix prob. : 2.50 dol.

Gilman I I .  cl B la t t  A. H. — Sinte-sis orgánicas. T. I. Traduit 
de la 2" éd. anglaise par Calvcr et Cordon. Barcelone, 1950.
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P R O D U IT S  P H A R M A C E U T IQ U E S

Anonyme. —  Codex Medicamentarius Gallicus. Paris, 1949,
1.500 fr., en souscription.

Caiilassare M. — Formulario galénico. Milan, 1949, 82 p., 400 L.
Meyer G. — Handbuch der Arzneispezialitäten für Aerzte und 

Apotheker. Slüllgarl, 1950, 757 p., rel. : 20.50 DM.
Hacer II. — Handbuch der pharmazeutischen Praxis, i"  éd. 

refondue par (i. Frerichs, G. Arcnds et II. Zornig. Berlin, 
Göllingiic, Heidelberg, 1949, X I + 1.573 p., 284 fig., 75 DM.

Beuciieit II. — Praxis der wissenschaftlichen Homöopathie. Mit 
dilferentialtherapeutischen Tabellen. Bd. I. Leipzig, 1949,
XVI + 395 ])., 2 fig., 27 DM.

Vannier L. et P o ir ie r  —  Précis de matière médicale homéo
pathique, 5° éd. revue cl augmentée. Paris, 1950, 644 p., 
925 fr.

Bkhxoulli E. cl Lkiimann IL  — Uebersicht der gebräuchlichen 
und neueren Arzneimittel. Bâle, 1949, 594 p., 15 fr. suisses.

Arenos G. — Volkstümliche Namen der Arzneimittel. Drogen, 
Heilkräuter und Chemikalien. 13° cd. Berlin, Götlingue, Hei
delberg, 1948, IV '+ 262 p., 9,60 DM.

C H I M I E  P H A R M A C E U T IQ U E

MovITT E. It. — Digitalis and Other Cardiotonic Drugs, 2“ éd.
Ncw-York, 1949, 245 p., 5.75 dot.

IIki.me J .  P. — Sur la fabrication industrielle des lécithines 
d’arachide et de soja. Lons-le-Saunier, 1949, 90 p., fig.

A N T IS E P S IE  ET C H IM IO T H E R A P IE

F lo rey  II. W . et Aulrcs. —  Antibiotics, vol. I et 2. Londres, 
1949, 1.174 p., 108 s.

W ak sm an  S. A. — Les antibiotiques. Paris, 1950, 108 p., 7 fig., 
220 fr.

Bader K. B. el Thom C. —  A Manual of the Penicillia. Baltimore, 
1949, IX  +  875 p., fig., 12 dol.

Fleming A. (Sir). — Penicillin : Its Practical Application, 2* ed. 
Londres, 1950, 491 p., 30 s.

Waksman S. A. — Streptomycin : Nature and Practical Applica
tions. Baltimore, 1949, 627 p., 10 dol.

Biggins II. McLeod el I I in s iia w  II. G. — Streptomycin and Dihy
drostreptomycin in Tuberculosis. New-York, 1949, 554 p.,
7,50 dol.

H O R M O N E S  ET V IT A M IN E S

Bu rro w s 1!. — Biological Actions of Sex Hormones, 2" éd.
Cambridge, 1950, 615 p., 42 s.

W elsc ii M. — Le dosage microhiologique des vitamines. Paris, 
1950, 193 p., 300 fr.

IN D U S T R IE  D E  L A  P H O T O G R A P H IE

Anonyme — Annuaire des Industries de la Photo et du Cinéma 
' Substandard 1950. Paris, 1950, 2S8 p., rel. toile : 780 fr. 
Natkix M. et Schwerin G. — La photographie en couleurs. Théo

rie et pratique. Paris, 1950, 300 p., rel. : 2.9.>0 fr.

P O U D R E S  ET E X P L O S IF S

W fic h e lt  F. — Handbuch der gewerblichen Sprengtechnik für 
Sprengmeister, Techniker und Ingenieure. Halle (Saale), 1949, 
390 p , 251 fig., 37 lahl.. 19,60 DM.
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E S S E N C E S  ET P A R F U M S

(B.) Gattbfosse B. M. — Formulaire de Parfumerie et de Cos
métologie. Paris, 1950, 368 p., 700 formules, 1.600 fr.

C A O U T C H O U C

Dawson T. It. et Tiiomsiit M. .!. — Trade Names of Synthetics. 
Croydon, Surrey, 1049, 230 p., 42 s. franco.

I
M A T IE R E S  G R A S S E S

(It) Co i.om V ir g il i  H. cl Blasi Moha F. — Las industrias deri
vadas de los aceites y las grasas (Tecnología industrial oleí
cola). Its redone, 1950, X X II + 844 p., hr. : 240 ptas.

Fischer XV J. — Oelpflanzeu-Pflanzenóle. Slutigart, 1948, 73 p., 
fig., 2 DM.

P E IN T U R E S  ET V E R N IS

C.IIATFIKI.D H. XX’. — Los barnices y sus constituyentes. Traduc- 
tioit espagnole de la 2° éd. anghúse par XV. Kraemer et
11. Roldan. Barcelone, 1949.

(I! ) Anonymk. —  L ’industria italiana delle pitture e vcrnici. 
Milán, 1950, 165 py, cart,, 1.000 1.

V an  XV¡ i l le n - S c h o lte n  XV. — Pigmenttabellen. Ilanovre, 1949, 
120 p., demi-cuir : 10,50 DM.

Stock K —  Rezepttaschenbuch íür dle Farben-und Lackindus- 
trie, 3' éd. corrigéc. Stultgart, 1949, 301 p., red. demi-toilc :

M A T IE R E S  P L A S T IQ U E S  P O U R  L E  M O U L A G E

Vale G. P. — Aminoplastics. Londres, 1049, 200 p., fig., 12 s. 
6 d.

Houwixk II. — Fundamentos de la tecnología de los plásticos. 
Traduit de l’anglais par J,  L. lnfiesla et M. À. Aclion. 
Madrid, 1949.

T E X T IL E S .  B L A N C H IM E N T  ET T E IN T U R E

Roij.ixs Mary L.. F o r t  llaznl II. el Skau Dorothy lt. —  Cellu- 
lose-water' Relations : a Selected Bibliography with Special 
Reference to Swelling of Cotton and to its Utilization in Water- 
resistant Fabrics. XVashington, 1949, 63 p.

Carbine and Carbon Chemicals Corporation. — Emulsions and 
Detergents, 81, éd. New-York, 1949, 72 p.

(It.) Diserens L. — Die neuesten Fortschritte in der Anwen
dung der Farbstoffe. Hilfsmittel in der Textilindustrie. 3. 
Band. 2° éd. Bâle, 1949, 556 p., rel. toile : 72 fr. suisses.

(B ) fiiÎEiiAUT li. — Textiles. T. I. Matières textiles. Filatures, 
XXX + 230 + XXVI p., 72 fig., T. 2 : Tissage. Teinture. 
Apprêts. XXX + 323 + XLV I p.. 110 fig., 4* éd. Paris, 1950.

T A N N E R IE

Gnamm H. — Die Gerbstoffe und Gerbmittel. Stuttgart, 1949, 
570 p., 22 fig., 44 DM.

C O L L E S  ET G E L A T IN E S

Rch irm an n  A. — Die Klebstoff-Fibel. Stuttgart, 1949, 240 p.,
8.80 DM.

Lehmann E. — Laboratoriumsbuch für die gesamte Klebstoff- 
Industrie. 2” ed. Halle (Saale), 1949, 51 p.
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S U C R E R IE .  F E C U L E R IE

I Ieyns K. — Die neueren Ergebnisse der Stärkeforschung. Bruns
wick, 1949, 152 p., cart. : G,50 DM.

Dowson XV. J. — Manual of Bacterial Plant Diseases. Londres. 
1949, VI11 183 p ., 32 planches, 10 s.

B u t ler  E. J .  cl J ones S. G. — Plant Pathology, Londres, 1949, 
fig., 63 s.

L E V U R E S Z O O T E C H N IE

Presco tt S. C. et Dunn G. G. — Industrial Microbiology, 2° éd 
New-York, 1949, +23 p ., 8,50 dol.

B en-Mo u iu . — Ensilage des fourrages verts ; utilisation dans 
1 alimentation des vaches laitières (Thèse Médecine). Paris,
1949.

M A T IE R E S  A L IM E N T A IR E S  E N  G E N E R A L

(B.) M rak E. M. et St ew a rt  G. F. —  Advances in Food Research. 
\rol. 2. New-York, 1949, X I I I  + 558 p., fig.

Zander E. —  Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. 4. 
Studien zur Herkunftsbestimmung bei Waldhoniqen. Munich 
1949, 267 p., 12 tabl., 184 fig., 28 DM.

Reonoult. — Le miel, aliment et médecine (Thèse Médecine). 
Pans, 1949.

L A IT E R IE

Mil e  Industries Foundation. —  Laboratory Manual Methods of 
627 pSÎSl 5 00Mdol and ItS Products' 2'  6d' Washington, 1949,

(B.) Kopaczewski XXL — Physico-chimie du lait. Aspect théorique 
et industriel Paris, 1950, V I I I  + 178 p., 19 fig., 64 tabl., 
1 pl. coul. hors texte, hr. : 1.000 fr.

R E C H E R C H E S  D E  P H Y S IO L O G I E  V E G E T A L E

Ilonr, K. —  Experimentelle Untersuchungen über Röntgenefiekte 
nnd  ̂ chemische Effekte^ auf^die ^pflanzliche Mitose. Stuttgart,

S te lle  Catherine C. — An Introduction to Plant Biochemistry 
Londres, 1949, 2° éd. revue, 330 p., diagrammes, 22 s. 6 d 

Souec.es R. — La vie végétale. La dynamique de la vie. Paris 
1949, 301 p., 425 fr.

S O L S .  F E R T IL IS A T IO N

D uché J. — La biologie des sols. Paris, 1950, 90 fr.
Ja co b  A. — Der Boden. Kurzes Lehrbuch der Bodenkunde 2» éd 

Berlin, 1949, 232 p., 1 fig., 6,50 DM.
F a u lk n e r ^B. P.^— Manures and Fertilizers. Londres, 1949,

Robinson G. XV. — Soils : Their Origin. Constitution and Classi
fication : An Introduction to Pedology, 3” éd. Londres, 1949, 
<-1 "i o io  p., o2 S.

f m x v  +  5Si91Sp.:,7 J)0 r doLySiCS and ChemiStry' NcW'York-

E be«f,Tr1 Î  *  éd' Rad°-

O R G A N IS A T IO N

P rice  XV. E. et Bruce G. 1L Chemistry and Human Affairs. 
Edition revue. Yonkers 5 (N.Y.), 1949, 800 p., 3,36 dol.

Ravink B. — Conquêtes et problèmes de la science contempo
raine. Neuchâtel, 1950, vol. 1.440 p . ,  planches, 1.350 fr 
X7ol. I I  (paraîtra au printemps 1950).

(B.) Denis-Papin M. et Kaufmann A. —  Cours de calcul onéra- 
tionnel. Paris, 1950, 237 p., hr. : 1.200 fr.

Z i r k l f .  C. — Death of a  Science in Russia. Philadelphie, 1949, 
333 p., 3,75 dol.

E r n s t  B. —  Deutsch-Englisches. Englisch-Deutches Technisches 
ir  r î m f  Bd' 1 : Dei,tscIl-EngIisch. Hambourg, 1948, 612 p.,
1U,OU U i’ l .

Bf.rnot J. — Echelles de conversion des unités anglo-saxonnes 
en unités métriques. Paris, 1950, V I I I  +  40 p., reliure spi
rale : 490 fr. 1

R obb L  A. — Engineers’ Dictionary-Spanish-Enqlish and 
Enqhsh-Spanish, 2» éd. Ncw-York, 1949, X V I + 664 p
12.50 dol. 1 ’

Chaplet. — Formulaire des Formulaires. Paris, 1950, 240 n 
rel. : 300 fr. 1 ’

Bodea E. — Giorgis rationales MKS-Maszsystem mit Dimensions- 
koharenz, 2° éd. augmentée. Bâle, 1949, 142 p., 17 tabl
24.50 fr. suisses.

Frank O. —  Handbuch der Klassifikation. Berlin, 1949, 4 cahiers 
(B. )_ Robin M. —  Prime à la production dans les industries chi

miques. Paris, 1949, 95 p., br. : 400 fr.
St^ ™ J î - C- ~  Science and Civilization. Madison (XVis.), 1949, 225 p., 2,50 dol.
Lenk G. et Börner II. —  Technisches Fachwörterbuch der Grund

stoff-Industrien. Bergbau, Steine und Erdenindustrie. Aufbe
reitung, Hüttenwesen, metallverarbeitende Industrie, Baustoff
industrie, Hilfswissenschaften. T. I. Englisch-Deutsch. Göt- 
linguc, 1949, 568 p . ,  49,80 DM.

L E G IS L A T IO N

Striebnitz H. —  Handbuch für das Patent-, Gebrauchsmuster- 
und XVarenzeichenwesen. X7erdcn (Aller), 1949, 200 p . ,
10,50 DM. V

Neuberg  E. — Der Lizenzvertraq und die internationale Patent
wertung. XX7einheim, 1950, 100 p.. rel. toilo : 3,80 DM.

Durand P. et X7rru A. — Traité de droit du travail. T. II. Paris 
1950, 1.050 p., br. : 1.800 fr.

IN S E C T IC ID E S .  F O N G IC ID E S

ScnwERDTFEGER F. —  Kampf dem Kiefernspinner. Einführung 
in die Lebensweise und Bekämpfung des Kiefernspinners {Drn- 
aro lim us P in i L .). Radchcul et Berlin, 19'î9, 40 p . ,  1,60 DM.

R o” aCj" Np IDEv  PVn.T S ,r Kenntnis der Kontakt-Insektizide. I. 2“ éd. Berlin, 1948, 98 p., 3 fig., 8 DM.
Kösciin io  I  et M ie s t in g e r  K .  _  Krankheiten und 

Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfunq. 6° éd revue 
et augmentée. Vienne, 1948, 168 p., 74 fig.. 10 sch.

41G

H IS T O R IQ U E

Béguin A. et Autres. —  Cinquante années de découvertes 1900-
1950. Paris, 1950, 336 p., 480 fr.

Jeans J.  (Sir). —  L ’évolution des sciences physiques. Histoire des 
mathématiques, de la physique et de la chimie, des origines 
à nos jours. Traduit de l ’anglais par R. Sudre. Paris 1950 
41 fig., 7S0 fr. ’ ’

Clark G. N. —  Science and Social Welfare in the Aqe of 
Newton, 2“ éd. Oxford, Londres, 1949, X 'III -f 160 p.. 8 s. 6 d.
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La production autrichienne 
d'engrais azotés

par le Dr H. REIF, Vienne

La fab rication  des engra is azotés représente une des princi
pales branches de l'industrie  chim ique autrichienne. Elle se 
trouve localisée à Linz, où ont été construites de vastes instal
lations, actuellem ent inutilisées en partie; m ais du fa it de la 
situation particulièrem ent favorab le  de ce centre industriel, 
et des conditions de m a in -d 'œ uvre , la fab rication  de ces 
p rodu its sera it susceptib le  de prendre un essor considérable, 
pour peu que les conditions économ iques deviennent plus

favorab les.

Le s  épis sont plus lourds, le s  céréales sont plus riches 
dans la large plaine du Nil, sur les côtes do Chypre, 
dans les régions sud-africaines, grâce aux grains 
bruns dorés des engrais azotés d’Autriche.

L ’essor des exportations autrichiennes de nitrate calco- 
ammoniacal est rapide.

La statistique de la production de nitrate calco-ammoniacal 
montre un accroissement non moins marqué.

Comme on le voit en comparant ces deux statistiques, les 
besoins intérieurs de l’Autriche sont couverts avant l ’expor
tation.

La nitrate calco-ammoniacal contient 20,3 % d’azote pur 
et 33 à 40 % de carbonate de chaux. L ’azote existe sous forme 
d’ammoniaque et de nitrate. L ’azote ammoniacal agit comme 
engrais de base à action lente et prolongée, tandis que l’azote 
nitrique est utilisé immédiatement par les plantes. La chaux 
améliore le sol cl le rend plus léger. Le nitrate calco-ammo
niacal constitue un engrais universel aussi bien pour les sols 
acides que pour les sols neutres, pour les régions à précipi
tations atmosphériques abondantes comme pour celles où le 
climat est relativement sec..

La fabrication du nitrate caleo-ainmoniacal se fait d’après 
le procédé de synthèse sous haute pression. Les matières pre
mières nécessaires sont ; le gaz de cokerie provenant des

Vol. 63. — .V 4.
A v r i l  1 U 5 0.

Production de nitrate calco-ammoniacal.

ÉPOQUE TONNES

1947............................ 109.020
Janvier 1948...................... 15.965
Février 1948....................... 17.490
Mars 1948 ......................... 19.951
Avril 1948 ......................... 21.514
Mai 1948 ........................... 20.679
Juin 1948........................... 20.270
Janvier à juin 1948........... 115.869
Juillet 1948............ 21.120 

25.018 
25.327

Août 1948................
Septembre 1948 ................
Octobre 1948..................... 23.726 

. 25.827 
25.812

Novembre 1948.........
Décembre 1948..................

1948............................
—

962.699
25.395
21.710
17.689
24.625

Février 1949.................
Mars 1949
Avril 1949..................
Mai 1949 . 26.725
Juin 1949.............
Janvier à juin 1949....... 140.405
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mines voisines, l’azote atmosphérique, l’oxygène fourni par 
un appareil Linde et enfin du calcaire moulu.

Quand vint la fin de la grande catastrophe mondiale, 
en 1945, les installations des usines autrichiennes 
d’azote, à Lin/,; se trouvaient fortement endommagées par 
les bombardements. Pendant des années, tout manqua; c’est 
ainsi qu’en février 1945 la production fut complètement 
arrêtée, le charbon étant nécessaire pour d’autres besoins; 
en même temps, l’approvisionnement en pièces de rechange 
pour les machines et de matériaux pour les réparations s’avéra 
très difficile.

11 existe une conviction que ces périodes de dénuement ont 
ancrée profondément parmi les milieux industriels, c’est que, 
dans de telles conditions, il n'est guère indiqué d’élaborer 
un programme ordonné de reconstruction et qu’il est préfé
rable de n’entreprendre une remise en train que lorsque les 
circonstances favorables paraissent devoir se maintenir. On 
agit sagement en reconstruisant ce que l’on peut, de manière 
à disposer d’au moins une partie eu étal, quand d’autres diffi
cultés pourront être abordées.

Ce qui a beaucoup aidé, c’est qu’aussitôt après la fin de la 
guerre, on a commencé la remise en état des installations 
de production. Dans le début, on n’a pu s’occuper (pic d’une 
fabrication de fortune de colle de peau. Ce n’est qu’en juillet 
1948 que l ’on recommença à produire du nitrate calco-ammo- 
niacal cl en, juin 1947 celte fabrication a repris un dévelop
pement notable.

Par suite des disponibilités du marché autrichien, le pro
gramme de production fut bientôt élargi : nitrate et nitrite de 
soude, ammoniaque, acide nitrique dilué, nitrate d’ammo
niaque, chlorhydrate d’ammoniaque, hyposulfitc de soude, 
lessivé de bisulfite de soude, alun de chrome, sulfate de fer 
et chlorure de rnéthyle, ainsi qur des produits moins impor
tants vinrent s’y ajouter. Depuis le milieu de 1948, toute une

nouvelle série de productions a été mise en route parmi les
quelles celles d’huile d’aniline et de nilrobenzol sont les plus 
importantes. Un nouveau stade dans la reconstruction com
prend la fabrication des produits pharmaceutiques, notam
ment le ruhiazol, sulfamide pour le traitement des infections 
septiques, qui sera produit en grand. On peut citer également 
le protoxyde d’azote (gaz hilarant). Enfin, à partir de la 
tourbe, par enrichissement avec de l’azote, de la potasse et 
du phosphore, on a préparé un engrais complet humifère.

En ce qui concerne le développement des exportations dans 
ce programme de production, il y eut, au début, d importantes 
livraisons de nitrate calco-ammoniacal à l’Allemagne. Mais 
celle-ci réorganise dans la zone occidentale sa production 
d’engrais azotés, ce qui a, depuis quelques mois, mis fin à 
cette exportation. Les livraisons a 1 Egypte se font en pat tic 
par compensation contre du coton, en partie en vente libre. 
De nouvelles difficultés sont nées dans les Étals orientaux, 
qui s’efforcent de monter des industries nationales de l’azote. 
Comme elle n’est liée par aucun cartel, l’exportation de pro
duits azotés autrichiens englobe de plus en plus de marchés 
dans son programme, afin de compenser les débouchés qu elle 
a perdus comme il vient d'être dit. La production mondiale 
dépassant déjà les besoins mondiaux, la concurrence est très 
dure.

Un accroissement de la production autrichienne (1 azote 
serait facilement réalisable, les installations-étant en partie 
prévues pour très fortes productions et les frais d’investis
sement supplémentaires, en cas de succès, pouvant être très 
rapidement amortis. Les fabriques ont à leur disposition, 
provenant de leurs ventes, des quantités importantes do 
devises pour l’achat des machines nécessaires. Cependant, 
étant donné la situation du marché mondial, on ne compte 
pas sur un développement prochain de la production de 
nitrate calco-ammoniacal.
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Le nitrate et le nitrite de soude ont pu, en 1048, réaliser 
une exportation restreinte vers la Tchécoslovaquie cl l ’Espagne 
mais elle n’a pas dépassé un total de 1.740 et 294 quintaux. 
Dans le premier semestre de 1040. il n’y a eu aucune expor
tation de ces deux produits. Les autres ont été exclusivement 
ou presque exclusivement vendus en Autriche.

Réservoirs géants, kilomètres de tuyauteries larges d’un 
mètre, grues gigantesques, silos de capacité supérieure à celle 
de transatlantiques, telle est l ’image impressionnante que 
donnent les installations de Linz. Elles constituent ce qu’il y 
a de plus moderne en Europe ; en même temps, un port fort 
bien outillé sur le Danube, au croisement des voies de commu
nications, une main-d’œuvre relativement bon marché, 
telles sont les bases économiques de la production autrichienne 
d’azote. . •

La capacité de concurrence'de cette industrie des engrais 
azotés sur les marchés mondiaux est très‘forte. 11 ne faut 
pas oublier que l’exportation a eu lieu pendant longtemps sur 
la base du cours d’environ 10 schillings pour un dollar; ce 
n’est que dans les exportations par compensation qu’on a pu 
réaliser un cours meilleur. Le cours « libre » du schilling sur 
le marché de Zurich correspond à plusieurs fois celle valeur 
et même les cours officiels ont fortement monté. La recons
truction de l ’économie autrichienne conduira à une norma
lisation et.tout particulièrement à une égalisation des diffé
rents cours des devises. Les rentrées nominales en schillings 
des masses autrichiennes, en particulier des ouvriers, sont 
telles que le cours unifié du schilling résultant de cette égali
sation donnera, pour le cours du schilling par rapport au 
dollar, une valeur bien supérieure à 10 ou 14,S0. Plus ¡’expor
tateur autrichien reçoit de schillings pour un dollar, plus il 
est capable d’entrer en concurrence sur le marché mondial. 
II est vrai que les salaires autrichiens, après normalisation, 
deviendront nominalement de quelques unités pour cent plus 
élevés que les salaires actuels; il n’en résulte pas moins un 
avantage très net pour les exportateurs qui ont été pendant 
longtemps en mesure de livrer pour 10 schillings équivalant 
à un dollar. (Ces industriels recevaient 10 schillings pour un 
dollar et payaient des salaires basés sur une valeur effective 
plus élevée du dollar; mais après,1a normalisation, ils s’en

tiendront au cours correspondant au niveau général des 
salaires.)

La situation en Autriche est telle que l ’on doit envisager des 
solutions spéciales pour certains produits autrichiens capables 
de concurrence, en particulier des matières premières, pour 
éviter un dumping inutile et un abaissement des prix 
des exportations autrichiennes on dollars. En présence de. 
cette situation, l ’on a naturellement toute possibilité de se 
conformer, pour les prix de ces marchandises, à ceux des 
marchés mondiaux. Et cela non seulement après une rationa
lisation définitive, mais aussi dans le cas de solutions moyennes 
provisoires, sur la voie d’un règlement définitif. En parti
culier, l ’exportation autrichienne d’engrais azotés est, à ce 
point de vue, parfaitement capable de résister aux variations 
du marché mondial.

Cette capacité de résistance a un caractère durable, étant 
donné qu’elle repose sur la combinaison du taux relativement 
bas des salaires autrichiens et l’ampleur de la productivité 
des installations modernes de Linz pour la fabrication des 
engrais azotés.

A la production autrichienne d’engrais azotés se rattachent 
bien d’autres problèmes d’ordre économique. La fabrication 
autrichienne de produits pour lesquels une main-d’œuvre 
hautement qualifiée trouve son emploi en Autriche (industries 
d’art, articles en cuir, etc.) est en recul par rapport au 
pourcentage de la production totale autrichienne et il est à 
craindre qu’elle ne tombe encore plus bas, dans le cas d’une 
normalisation définitive. La cause en réside dans la produc
tivité relativement élevée de certaines fabrications pour 
lesquelles suffit une main-d’œuvre assez peu qualifiée. La 
production d’engrais azotés en est un bon exemple.

Un autre problème se pose pour les usines d’azote; elles 
étaient anciennement propriétés allemandes et sont mainte
nant propriétés de la République fédérale autrichienne. 
Feront-elles retour à l’industrie privée?

Ce qui est certain, c’est que la production autrichienne 
d’engrais azotés est importante pour le bilan commercial 
du pays. Elle constitue pour l ’équilibre des paiements un 
atout permettant de grands espoirs.



Lavoisier financier
par L. LO M ÜLLER

Pour la plupart d 'entre nous, Lavoisier apparaît comme le génial pré
curseur de la chimie moderne. M a is  son activité s'est manifestée dans 
bien d'autres directions encore, notamment dans le domaine des

finances publiques.
La notice ci-dessous retrace les efforts désespérés qu 'il déploya dans ce 

sens, pendant la première période de la Révolution.

n ne se rend plus assez compte, de nos jours, de

O l’activité scientifique qui s’épanouit dans le monde 
au cours du xvm" siècle (1). Tous les pays et toutes 
les classes de la société y participèrent, la noblesse 

comme le clergé, comme le tiers-état, les philosophes comme 
les médecins, les hommes de lettres comme les hommes de 
robe, les grands fonctionnaires comme les agriculteurs, 
les économistes comme les apothicaires, les mathématiciens 
comme les naturalistes et les géologues, les astronomes 
comme les chimistes. En France, ce sont des noms comme 
ceux du duc de La Rochefoucauld-Liancourl, de l’abbé Con- 
dillac et de Baumé, celui-ci fils d’aubergiste, comme ceux 
des Ilelvetius, de Condorcet et des médecins Bucquet, 
Fourcroy, Tenon et Marat, ce dernier au nom devenu si
nistre, comme ceux de Voltaire, de Diderot et de Guylon 
de Morveau, avocat général au parlement de Dijon, comme 
ceux de Turgot, de Trudaine, de Montigny et des grands 
propriétaires fonciers, le duc de Béthune-Charost, le duc 
d’Ayen et Berlier de Sauvigny, comme ceux de Dupont de 
Nemours, de l’abbé Baudeau, de Quesnay et des apothi
caires Rouelle, Bayen et Parmentier, comme ceux de 
d’Alembert, de Laplace, de Monge, de Buiïon, d’Adanson, 
des Jussieu et de l’abbé Gueltard, comme ceux de La- 
lande, de Macquer, de Darcet, de Chaptal, de Bcrthollet 
et de Lavoisier. A l’étranger, émergent les Anglais Priest- 
ley et Cavendish, les Suédois Bergmann et Scheele, les 
Allemands Stahl, Richter, Wenzel et Alexandre de Hum- 
boldt, l’Américain Franklin, les Italiens Landriani et l’abbé 
Fontana. L ’Encyclopédie ne fut qu’une expression rélrécie 
de ce bouillonnement scientifique puisque l’on sait que des 
savants comme les Jussieu, Guettard, Adanson et Lavoi
sier ne participèrent point à sa rédaction et que si l’on 
met à part des noms d’auteurs comme ceux de Diderot,

(1) Nous limitons cet aperçu au cadre scientifique, mais il 
y a des volumes à écrire sur l ’activité parallèle qui régna dans 
l'industrie  et dans l'ag ricu ltiire.

A Madame Pierre de Ciiazelles, 
en reconnaissant et respectueux hommage.

h. L.

de Buiïon, de Condillac, de d’Alembert, la majorité des 
articles fut composée par des hommes de second plan.

Un nom réunit sur lui la totalité de cette activité uni
verselle, un nom, celui de Lavoisier, dont, à notre sens, et 
malgré le génie qu’on lui reconnaît, l’histoire n’a pas 
encore suffisamment mis en évidence la valeur prodigieuse.

Quand on établit la bibliographie des travaux qui ont 
été consacrés à Lavoisier, on reste étonné, et de leur petit 
nombre et de leur exclusif intérêt, centré sur son œuvre 
chimique. Celle-ci, nous n’aurons ni l’outrecuidance ni 
l’absurdité de la minimiser, mais elle ne fut point cepen
dant la seule préoccupation de l’homme. Qu’on se rappelle 
le partage de ses heures de travail : s’il donnait six heures 
par jour aux sciences (de 6 h à 9 h et de 19 à 22 h), les 
autres heures étaient réservées à ses activités purement 
professionnelles, peut-on écrire, à celles dues aux aiïaires 
de la Ferme générale, de la Régie des Poudres, aux séances 
de l’Académie des Sciences, de la Société d’AgricuIture, de 
la Société de Médecine, aux commissions dont il faisait 
partie, aux missions qui lui étaient confiées, à la corres
pondance qu’il entretenait avec les sociétés étrangères dont 
il était membre : Sociétés Royales de Londres et de Man
chester, Instituts de Bologne et de Padoue, Société Helvé
tique de Bâle, Sociétés de Philadelphie et de Ilarlem, etc. 
L’administration et la mise en valeur de ses domaines 
agricoles de Champrenault, de Champigny-en-Bauce, de 
Fréchines, de Bordy, de Thoiry, de sa ferme du Bourget, au 
total plus de 1.200 ha de terres labourables, de prés, de 
vignes et de bois, prenaient encore une notable partie de 
son temps.

Ainsi, recherches scientifiques, spécialement chimiques, 
mais non exclusivement puisque la minéralogie (il a été 
l’élève de Guettard et participa au tracé de l’atlas miné- 
ralogique français), la physique, l’anatomie retinrent éga
lement son attention, travaux financiers relatifs à sa fonc
tion de fermier général (ils s’étendirent jusqu’à la réforme 
de la Régie des Salpêtres, de celle des Tabacs et de celle de
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l’Octroi de Paris), exploitations et essais agricoles furent 
les aliments essentiels qui amenèrent son génie universel 
à considérer sur un plan supérieur les principes auxquels 
obéissait l’objet quotidien et pratique de ses multiples 
labeurs. Si, à la chimie il donna une nomenclature, de 
l’agriculture sa raison heuristique voulut tirer la perma
nence de lois économiques en écrivant l’ouvrage corres
pondant. J1 le commença en 1784, mais n’eut pas le temps 
de le terminer. Seule, pai'ut, en 1791, la plate-forme sur 
laquelle il voulait asseoir son système, De la richesse 
territoriale du royaume de France (1). L ’histoire doit 
regretter cet inachèvement, car l’humanité des sentiments 
de Lavoisier aurait, beaucoup plus que chez ses contempo
rains qui étaient frappés d’un libéralisme trop exclusif, 
atténué ce que cette théorie avait d’incompréhensif à 
l’égard de l’homme. Le cœur ouvert à toutes les préoccu
pations sociales, puisque nous restent ses rapports sur les 
prisons, sur l’état misérable do l’Ilôtel-Dieu, sur les ate
liers de mendicité et de charité, sur les enfants trouvés, 
sur le projet de création d’une Caisse d’épargne pour le 
peuple, sur un programme général d’instruction publi
que, Lavoisier aurait mis à profil son expérience des choses 
et des hommes et aurait certainement laissé un monu
ment de science économique et sociale dont l’audacieuse 
justesse aurait ouvert les yeux à l’élite de la nation bien 
avant qu’ils ne l’aient été par les économistes de la géné
ration suivante, tels Sismondi et Saint-Simon.

L’expérience complémentaire que Lavoisier acquit dans 
la vie poliLique quand il fut désigné comme député sup
pléant de l’Orléanais et, plus tard, comme représentant 
de la Commune de Paris, enfin quand ses talents d’or
ganisateur le conduisirent à s’occuper des affaires finan
cières du pays et à être désigné, en 1792, pour le poste, 
qu’il refusa, de ministre des Contributions publiques, cette 
expérience complémentaire aurait assuré à l ’ouvrage éco
nomique qu’il avait conçu la plus concrète et la plus 
humaine, la plus solide et la plus complète des bases.

Le but de notre étude sera précisément de mettre en 
évidence le rôle premier que joua Lavoisier dans l’his
toire financière du pays avant et au début de la Révo
lution. Cet aspect particulier de l’activité de l’homme a 
été oublié ou insuffisamment mis en évidence par ses bio
graphies. Seul, AL R. Dujarric de La Rivière, sous-direc
teur de l’Institut Pasteur et membre de l’Académie de 
Alédecine, a commencé de relever ce rôle dans son ouvrage 
récent sur Lavoisier économiste (2).

Lavoisier a été amené à s’intéresser aux finances du 
royaume par sa position d’administrateur, puis de pré-

(1) De la richesse territoriale d u  royaum e de  France, ouvrage  
dont la rédaction n ’est po in t encore achevée, remis au Comité 
do l ’Imposition par AI. Lavoisier, de l’Académie des Sciences, 
député suppléant à l ’Assemblée nationale et commissaire de 
la Trésorerie. Imprimé par ordre de l ’Assemblée nationale, 1791. 
Ce travail a été reproduit dans les Œuvres complètes de Lavoi- 
sier, éditées par le Ministère de l ’Instruction publique (t. VI, 
p. 403 à 461) et dans la Collection des principaux économistes 
(t. X IV , p. 583 à 607).

(2) Ouvrage édité en 1949 par les Librairies Alasson et Pion.
Vol. 63. — N» 4.
A v r i l  1950.

sident du Conseil d’administration de la Caisse d’Es- 
compte. Acteur du drame financier qui provoqua la chute 
de la royauté, sans en être le responsable, il essaya, bien 
au contraire, d’en être le sauveteur,’ mais son action et 
celle de la Caisse d’Escompte, îlots de salubrité au milieu 
d’une mer déchaînée de démagogie, furent vaines et ne 
retardèrent que les effets de la catastrophe rendue inévi
table.

Fondée le 24 mars 1776 sous le ministère Turgot, la 
Caisse d’Escomple prenait la succession de celle qui, créée 
par arrêt du Conseil d’Elat du Roi, le 1er janvier 1767, 
n’avait eu qu’une existence éphémère et malheureuse 
puisqu’elle avait été supprimée par un arrêt de même 
origine le 21 mars 1769.

L’arrêt du 24 mars 1776 ordonnait que « les opérations 
de cet établissement consisteraient à escompter les lettres 
de change et autres effets négociables, à faire le commerce 
des matières d’or et d’argent, à se charger, en recette 
et en dépense, des deniers, caisse et payements des par
ticuliers qui le désireraient, sans pouvoir exiger d’eux 
aucune rétribution quelconque pour ce service en comptes 
courants. Le taux de l’intérêt fut fixé à 4 % l’an. Le 
capital de l’établissement était limité à 13 millions de 
livres, donL 10 millions devaient être versés au Trésor 
royal le i*r juin 1776 et remboursés ensuite successive
ment à la Caisse d’Escomple, en y accumulant les intérêts, 
par 13 millions, payables 300.000 livres par semestre à 
compter du 1er décembre 1776 jusques et y compris le 
1er juin 1789 (1) ».

Dirigée par le Suisse Panchaud et l’Ecossais Clonard, la 
Caisse d’Escomple végéta d’abord, malgré le talent des 
deux financiers. Les premiers administrateurs en furent 
Panchaud, Sellonf, Paehe de Alonguyon, de Alory, Deles- 
sert, de Saint-Janvier et Alarck.

Le capital fut limité à 12 millions de livres (400 actions 
de 3.000 livres), encore que par prudence 7.300.000 
furent seulement souscrites au début. Les 4.500.000 livres 
complémentaires furent réservées et offertes, en 1778, 
à un certain nombre d’autres actionnaires, dont Lavoisier, 
qui entra au Conseil d’administration, le 16 avril, avec 
cinq autres nouveaux membres (2).

Necker, alors directeur général des finances, concourut de 
tout son pouvoir à favoriser le développement de la Caisse.

De cette date à 1788, soit pendant dix années, la Caisse 
d’Escompte, dont, entre temps, le capital fut porté à 15 mil
lions de livres, assura l’équilibre financier des transactions 
privées comme de celles de l’Etat, malgré les remous poli
tiques et économiques, malgré les mesures financières les 
plus discordantes propres à l’époque, spécialement en 
1784, où un agiotage effréné sur les actions (quoiqu’il n’y

.(1) Laffojï-Làdêbat. Compte rendu  des opérations de la 
Caisse d ’Escom pte depu is son orig ine (24 m ars 1776) ju sq u 'à  sa 
suppression (24 août 1793) et de sa liqu ida tion  depuis l'époque  
de sa suppression. Paris, Ant. Baillent, 5 octobre 1807. In-4”, 
92 pages. A rch ives nationales, A. F., IV, 303.

(2) Jim« Pierre de Chazolles, descendante par alliance du 
grand chimiste^ possède une médaille en vermeil gravée au 
nom de Lavoisier et frappée à l ’occasion de l ’Assemblée géné
rale de la Caisse d’Escompte, en avril 1778.
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eût que 5.000 actions, on en vendit plus de 15.000 sur la 
place.) conduisit Panchaud, épaulé par Talleyarnd, à com
pléter, en les fortifiant, les statuts et règlements de la 
Caisse. C’est ainsi qu’en 1787, un arrêt du Conseil d’ELat 
(18 février) lui concéda le privilège d’être, pendant trente 
années, la seule banque d’émission pouvant exister en 
France et étendit son action' financière en portant son 
capital à 75 millions de livres, en augmentant le montant 
de ses billets en circulation, en l’autorisant à escompter 
les effets de, commerce jusqu’à cent quatre-vingts jours de 
terme, en portant à dix-huit le nombre de ses administra
teurs, mais en la contraignant de déposer une somme de
70 millions au Trésor royal à titre de cautionnement et
contre des. quittances de finances portant 5 % d’intêrél. 
A la suite de cette liaison entre l’Etat et la Caisse d’Es- 
complc, un certain discrédit atteignit celte dernière, la 
valeur de ses actions baissa, l’agiotage s’en mêla, auquel 
Mirabeau ne fut point étranger (1).

Cependant, continuant d’être gérée avec prudence et 
honnêteté, elle pu délivrer le 01 décembre 1788 un 
dividende de 7,50 % à ses actionnaires, avec uni bilan 
présentant les postes essentiels suivants :

Billets en circulation  7-2.757.180 livres.
En caisse............................  31.284.422 I. 1 s. G d.
Effets escomptés ...............  220.951.709 1. 2 s. 8 d.
Comptes courants.............  5.972.099 1. 1 s. 10 d.,

bien qu’en septembre, puis en octobre, elle ait avancé, à 
la demandé pressante de Necker. et en deux mensualités
égales, une somme globale de 30 millions à l’Etal.

L ’ère des prêts aux finances publiques avariées* com
mençait et n’allait s’achever qu’avec le désastre financier 
de 1793 et, en récompense des services rendus, qu’avec les 
condamnations à l’échafaud de la plupart de ses admi
nistrateurs, dont celle de Lavoisier.

25 millions furent à nouveau avancés à l’Etat en jan
vier 1789 par les actionnaires individuellement « comme 
témoignage de leur dévouement et de leur zèle pour la 
chose publique (2) ». Ceux-ci acceptèrent, d’autre part, 
2 millions ¿ ’assignations sur le Trésor royal au lieu 
des intérêts dus pour les 70 millions prêtés en 1787.

En avril, 11.940.000 livres en billets furent à nouveau 
prêtés contre une même somme en rescriptions : « Il est 
impossible, Messieurs, implorait Necker, que vous vous 
refusiez à un arrangement qui est devenu indispensable 
au Trésor royal... Voyez la crise des finances, celle des 
grains, celle des Etats généraux, et sortez-moi d’inquiétude 
pour la partie qui dépend île vous... J’attends votre réponse 
par un courrier extraordinaire, car j ’ai besoin de’ tran
quillité. »

Le 18 septembre, c’est encore une suprême ressource de
200.000 livres en espèces et de 12 millions en billets qui 
est arrachée à la. Caisse.

(1) Cf. M. M.uuox. H istoire financière île la France depuis 
1715. Paris, Rousseau et C1«, 1927. fn-8", t. 1 : 1715-1815. XII- 
480 pages.

(2) L affon-Ia d ébat , ouv. cit.

Bien que ces complaisances la compromissent, elle était 
encore considérée, au milieu de l’agitation générale du 
pays, comme « une ancre de salut pour la confiance 
publique (1) ».

Abusant de son crédit, Mirabeau, aux séances des 1G, 
21 septembre et 20 novembre 1789 de l’Assemblée natio
nale, l ’attaqua violemment et proposa de la transformer 
cri banque nationale, afin de lui faire reprendre, au nom 
de l’Etat, les paiements à bureau ouvert que celui-ci sc 
déclarait incapable d’assurer. La Caisse d’Escompte, 
effrayée d’assurer une telle responsabilité, demanda de 
faire connaître auparavant sa situation comptable. Ce fut 
Lavoisier, alors président du Conseil d’administration de 
la société, qui eut la lourde tâche de la présenter a 
l’Assemblée nationale. 11 le fil, le 23 novembre, avec la 
clarté habituelle de son génie comme avec la sécurité 
morale du bon administrateur, puisque le duc du Châtelel, 
désigné par l ’Assemblée pour vérifier la situation pré
sentée, « annonça qu’au 22 novembre, l’actif de la Caisse 
excédait scs engagements de 102 millions ». malgré les 
prêts successifs qu’elle avait faits à l’Etat et qui se mon
taient aux 70 millions déposés en 1787 et aux sommes 
avancées à différentes dates, dont le total, compte tenu des 
intérêts cl des remboursements non versés par l’Eal, se 
montait à 88.799.000 livres.

Le 17 novembre, Lavoisier. avait fait un exposé prélimi
naire devant l’assemblée générale des actionnaires de la 
Caisse d’Escompte (2). Passant en revue les événements 
financiers qui avaient intéressé la Caisse depuis 1788 et 
mentionnant les prêts faits à 1 Etal, il félicite les action
naires des sacrifices qu’ils ont consentis : « C’est avec ces 
fonds, dit-il, que vous avez aidé... le Trésor royal... en un 
mot, toutes les grandes manufactures, tous les établisse
ments publics. » Malgré ces prêts considérables, la situa
tion de la Caisse restait saipe. Les 114.300.000 livres de 
billets en circulation étaient garantis, et au-delà, par les 
espèces en caisse, par des lettres de change et des effets 
de commerce, par des eiïels négociables (rescriptions, assi
gnations et autres valeurs), par les 70 millions déposés au 
Trésor royal, en 1787, à litre de cautionnement, par 
GO millions d’assignations pour la contribution patriotique 
que l’Etat avait reconnus par un décret pris le G octo
bre 1789. « Votre position et celle des porteurs de billets 
présentent donc les bases d’une parfaite sécurité », ajoute 
Lavoisier, et il conclut par une péroraison exprimée en 
stvie de l’époque : « Maintenant que nous avons une 
patrie, maintenant que ce mot ne peut être prononcé sans 
émotion, maintenant qu’il réveille une idée chère a tous 
les cœurs, il suffit-, pour porter des citoyens français aux 
plus grands elTorls, de leur présenter les besoins de l’Etat 
et la nécessitée de les secourir. »

L’appel fut entendu par l’intéressé ! Toutes les difficultés

(1) I jAFFON-1.ADHBAT, ouv. cit..
(2) Discours prononcé à l'A ssem blée générale des action

naires île la Caisse d ’Escom pte, le 17 novem bre 1789, par 
M. Lavoisier, président de l’Administration, publié par ordre 
et avec l’approbation do l ’Assemblée. Paris, CloiiSicr, 1789. 
ln-8°, 1S pages.
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de l’Etat se répercutèrent sur la Caisse. Un nouveau prêt 
de 80 millions lui est demandé en môme temps qu’à litre 
de compensation, elle est autorisée à créer vingt-cinq mille 
actions nouvelles, soit à doubler son capital. La Caisse, 
après discussion avec le Gouvernement, puis accord du 
Roi, réussit toutefois à limiter l’appel au crédit' en ne 
demandant que l.GOO livres par action et en ne livrant 
qu’une demi-action nouvelle par titre ancien. Celle mesure 
n’empêcha point de présenter un bilan pour la première 
fois déficitaire, à la suite des opérations du premier semes
tre 1700 qui comprenaient de nouvelles avances à l’Etal : 
en avril, 20 millions, en mai, 20 millions et en juin, 
50 millions. La perle se montait à 2.272.667 1. 17 s. ; la 
circulation des billets atteignait 170.842.780 livres et les 
espèces en caisse, 8.137.815 1. 2 s. 6 d. Les comptes cou
rants, indices de l’activité économique, ne touchaient que 
2.747.981 1. G s. 4 d., et les effets escomptés
130.545.299 1. 13 s. 6 d.

Malgré ce bilan défavorable et la campagne contre la 
Caisse dirigée par les milieux politiques hostiles à Necker, 
l’opinion publique ne relâcha point sa confiance à l’égard 
d’administrateurs intègres comme Lavoisier et I’anchaud. 
Elle exprima son sentiment en recherchant l’action sur le 
marqhé et en en faisant., par contrecoup, monter le cours.

Ainsi, si le crédit de l’Etat s’effondrait, celui de la Caisse 
d’Escompte se maintenait « malgré, écrit Laffon-Ladé- 
bat (1), les circonstances fâcheuses de celle époque, mal
gré la disparition du numéraire, malgré les spéculations 
désordonnées et les faillites nombreuses qui affligeaient 
le commerce ». Et pourtant les avances de la Caisse à 
l’Etal ne s’arrêtaient pas : en juillet (1790), 45 millions ; 
en août, 40 ; en septembre, 40.

L ’idée inflationniste prenait corps dans l’esprit des 
membres de l’Assemblée nationale. C’est à ce moment que 
Lavoisier, jugeant la situation tragique, mais non encore 
désespérée, intervient pour essayer un ultime sauvetage 
des finances publiques. Le 29 août 1796 (2), il convient 
que pour faire face à la « dette arriérée dont l’objet est 
effrayant » (1,902.342.632 livres, d’après le rapport du 
Comité des Finances de l’Assemblée nationale), on n’a pas 
« d’autre ressource que la vente des domaines nationaux ». 
11 estime, contre certains financiers trop optimistes, que 
leur valeur ne représente pas « un capital de plus de 
1.800 millions », mais il pensé, d’autre part, que le chiffre 
de la dette a élé surévalué, et, après examen et discus
sion, juge qu’il peut être ramené à 1.200 millions » si 
l’Assemblée nationale en témoigne la volonté ».

Pour assurer le sauvetage, il propose de faire trois 
grandes opérations financières au cours de l’année 1791 ; 
« 1“ une émission successive des assignats à mesure des 
besoins publics jusqu’à la concurrence de 500 millions... ; 
2" lu conversion de la dette exigible et arriérée non liqui
dée en quittances de finance, remboursables en assignats 
pendant les années 1792, 179.3, 1794 et 1795... ; 3° la vente

(1) OllY. cit.
(2) lXéflexiom sur les assignais et sur la liquidation île la 

dette exigible nu arriérée, lacs à la société do 1780, le 20 août 
1700, par 5t. Lavoisier, Paris. Une plaquette, in-8" de 35 pages.
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des biens domaniaux qui s’opérerait pendant toute l’année 
1791 et dont le produit formerait le fond de rembourse
ment de 1792 ». Comme chez lui l’action suif toujours la 
pensée, il rédige un projet de décret en onze articles que 
l’Assemblée nationale n’a qu’à approuver. Mais il avait à 
compter sur d’autres projets, sur ceux notamment de 
Talleyrand et de Mirabeau, sur les luttes de partis et de 
personnes. Il ne fut point écouté. Peu après l’exposé de 
son projet eut lieu, sans contre-valeur réellement mobili
sable, la première grande émission de papier-monnaie par 
les soins de l’Etat, soit 1.200 millions, qui s’ajoutèrent aux 
400 déjà emis en décembre 1789, avec l’illusoire garantie 
du produit des ventes des biens ecclésiastiques et doma
niaux.

Un an plus tard, vers la fin de l’année 1791, Lavoisier, 
qui vient d’être nommé commissaire de la Trésorerie natio
nale, lente encore un dernier effort, un dernier appel au 
bon sens et à la discipliné financière. Dans sa plaquette « De 
l 'é ta l  des f in a n c e s  de  F ra n ce  a u  1er ja n v ie r  1792 » (1), 
il écrit : « J’ai pensé qu’il serait utile que quelqu’un entre
prit de discuter, sans passion, la situation des affaires et 
de soumettre les finances de l’Etat au calcul d’une arith
métique rigoureuse. » 11 passe en revue et chiffre les pos
sibilités de rentrée des revenus publics en 1792, les dé
penses publiques correspondantes, la dette exigible ou 
arriérée, l’intérêt de cette dette, les possibilités de rentrée 
des assignats dans le cours de l’année 1792 par la vente 
des domaines nationaux, la comparaison des recettes et 
des dépenses de 1792, la situation budgétaire à prévoir 
pour le l*1' janvier 1793, la valeur des domaines nationaux 
et le moyen de suppléer à cette ressource en cas d’insuf
fisance. 11 propose un plan de remboursement pt d’amor
tissement de la dette par l’émission provisoire de 506 mil
lions d’assignats, en plus de ceux alors en circulation 
(1.703.650.000 livres le 1er décembre 1791), par la vente 
et le paiement des domaines nationaux, par l’équilibre 
budgétaire le plus rigoureux, « nul pouvoir, précisant 
Lavoisier, (n’ayant) le droit de manquer à la foi publique, 
so n s  l in é iq u e  fo r m e  e t d é n o m in a tio n  q u e  ce p u isse  
ê tre  » (2). Si ce plan était adopté et applique, conclut 
l’auteur, « il ne resterait plus à rembourser, au 1er jan
vier 1793, qu’une somme de 560 millions, non comprise 
la dette à terme dont les époques de remboursements suc
cessifs se répartissent sur vingt-huit apnées. »

Ce second projet, pas plus que le premier, ne fut 
retenu.

Lavoisier entre dans la période la plus déprimante et 
la plus tragique de sa vie. Les fermiers généraux, dont il 
était un des membres, commençaient à être attaqués pour 
la gestion de leur mandat, dans une arrière-pensée de 
basse politique plus que de juste appréciation de l’œuvre 
qu’ils avaient, accomplie.

Sa valeur personnelle, sa probité, l’éclat de son rayon
nement continuent toutefois de s'imposer dans les assem-

(1 ) .De l ’étal des finances de France an prem ier janvier 1792 
par un député suppléant de l'Assemblée nationale constituante. 
Paris, Du l’ont, 1791. ln-8“ , 90 pages.

(2) En lettres italiques dans le texte.
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blécs. C’est à lui que pense le Roi, en juin 179.2, quand il 
recherche un ministre des Contributions publiques. La 
fonction est lourde et délicate, puisqu’il s’agit de trouver 
l’homme qui saura imposer, par son énergie et son savoir 
faire, la répartition et la levée des impôts et des revenus 
de l’Etat comme leur affectation aux services publics. C’est 
toute la puissance financière du pays qui lui sera confiée. 
Mais Lavoisier, incapable de compromission, se sentant 
isolé dans un milieu politique qui lui est hostile, découragé 
par l’insuccès de ses précédents avertissements, refuse le 
poste qui lui est offert. « Ce n’est ni par une crainte 
pusillanime dont je suis incapable, écrit-il noblement au 
Roi (1), ni par indifférence pour la chose publique, ni, je 
l’avouerai môme, par le sentiment de l’insuffisance de mes 
forces que je me sens forcé de me refuser à la marque de 
confiance dont Votre Majesté veut bien m’honorer en me 
faisant offrir le Ministère des Contributions publiques...
Je ne suis ni Jacobin, ni Feuillant, je ne suis d’aucune 
société, d’aucun club. Accoutumé à peser tout au poids de 
ma conscience et de ma raison, jamais je ne pourrais 
consentir à aliéner mes opinions à aucun parti. J ai juré 
dans la sincérité de mon cœur fidélité à la Constitution 
que vous avez acceptée, aux pouvoirs constitués par le 
peuple, à vous, Sire, qui ôtes le lloi constitutionnel des 
Français, à vous dont les vertus et les malheurs ne sont 
pas assez sentis.

» Convaincu, comme je le suis, que le Corps législatif a 
empiété sur les droits qui vous ont été légalement confiés 
par le peuple, qu’il a franchi les limites que la Constitu
tion avait marquées dans la distribution des pouvoirs, que 
pourrait faire un ministre constitutionnel? Incapable de 
composer avec ses principes et avec sa conscience, il récla
merait en vain l’autorité de la loi à laquelle tous les 
Français se sont liés par le serment le plus imposant. La 
résistance qu’il pourrait conseiller par les moyens que la 
Constitution donne à Votre Majesté serait présentée comme 
un crime ; il périrait victime de ses devoirs, et la raideur 
inflexible de son caractère deviendrait la source de nou
veaux malheurs.

» Sire, permettez que je continue de consacrer mes 
veilles et mon existence au service de l’Etat dans des 
postes moins élevés, mais où je pourrai rendre des services 
peut-être plus utiles et probablement plus durables. Ecri
vain patriote, dévoué à l’instruction publique, je cher
cherai éclairer le peuple sur ses devoirs. Soldat citoyen, 
je porterai les armes pour la défense de la patrie, pour 
celle de la loi, pour celle du représentant inamovible du 
peuple français. »

C’était là comme le dernier acte public de Lavoisier, 
comme sa démission à l’égard de fonctions financières que 
les circonstances politiques créées par le désordre révolu- 
tionaire ne lui permettaient plus d’accepter et d’exercer.

Au surplus, l’arrêté du Comité de Sûreté générale, en 
date du 12 juillet 1793, autorisant l’Etat à vérifier les 
prétendues « fraudes qui pourraient avoir été commises 
à raison des droits dus au Trésor national par les diffô-

(1) Minute originale de la lettre entre les mains de M” '  Pierre 
de Chazellcs.

*24

rentes caisses des compagnies particulières éteignit 
l’activité laborieuse et salubre de la Caisse d Escompte. 
« Ce fui, écrivit encore Laffon-Ladébat, 1 indécent prélude 
de la destruction de la Caisse d’Escompte : on flétrissait 
ce qu’on voulait détruire. »

Le décret pris par la Convention nationale, le 
24 août 1793, entérina la mort de la Caisse. Et le 8 fri
maire, an II (28 novembre 1793), Lavoisier entrait à la 
prison de Port-Libre, ancien couvent de Port-Royal, 
aujourd’hui Hôpital de la Maternité. II fut décapité plu
sieurs mois après, le 8 mai li94 (19 floréal, an II).

Est-il permis d’ajouter une note particulière sur l’évo
lution des sentiments religieux de Lavoisier au cours de 
sa vie, car ce caractère de l’homme n’a pas, non plus, été 
mis en évidence? Si, au cours des années de « la grande 
douceur de vivre », il participa au courant philosophique 
de l’époque et accepta de ceindre les insignes maçonniques 
qu’importèrent en France les loges britanniques cl le duc 
d’Orléans (1), s’il exprima son obédience en plaçant, dans 
quelques-unes de ses signatures, trois points à l’intérieur 
de la boucle inférieure de la première lettre de son nom, 
il conserva néanmoins sa foi chrétienne, comme en témoi
gnent quelques-unes de ses lettres et de ses paroles. Le 
24 septembre 1775, il annonce la mort de son père à sa 
tante Lavoisier qui habile Villers-Cotterets : « Comme il 
n’a fait que du bien et qu’il n’a jamais fait de mal à 
personne, il jouit sans doute de la récompense des jus
tes », lit-on au cours du texte (2).

Et dans une des dernières lettres, adressée de prison à 
sa femme, il écrit : « J’ai cru m’apercevoir hier que lu 
étais triste. Pourquoi le serais-tu puisque je suis résigné 
à tout et que je regarderai comme gagné tout ce que je ne 
perdrai pas? D'ailleurs, nous ne sommes pas sans espé
rance de nous rejoindre et, en attendant, tes visites me 
font encore passer de doux instants (3). »

Là mort ne lui fit pas peur. Mollien rappelle dans ses 
Mémoires (4) comment il refusa de se suicider par absorp
tion d’opium, afin d’éviter l’échafaud : « Je ne liens pas 
plus que vous à la vie, dit-il à Mollien cl à un autre cap
tif (M. de Roulognc) qui venaient de lui offrir le toxique ; 
j ’ai fait le sacrifice de la mienne... Ici, l’excès môme de 
l’injustice efface la honte (de la mort sur 1 échafaud) ; 
nous pouvons tous regarder avec confiance et notre vie 
passée et le jugement qu’on en portera peut-être avant 
quelques mois ; nos juges ne sont ni dans le tribunal qui 
nous appelle, ni dans la populace. »

Lavoisier, on le relève, n’arrêtait pas ses espérances 
aux portes de la mort.

(1) M“ « P. do Chazellcs possède deux tabliers et d’autres 
symboles maçonniques ayant appartenu à son illustre ancêtre.

(2) Lettre originale entre les mains de Mm® P. de Chazellcs.
(3) Lettre originale, malheureusement non datée, entre les 

mains de Mmo P. de Chazellcs.
(4) Anonvme, Mémoires d’un ministre du Trésor public 1780- 

1815. Parii, 11. Fournicr, 1845. In-8°, 4 tomes. (Extrait du 
premier tome.)
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Pour en sortir, 
faut réorganiser la vente ">

Y  a-t-il ou n 'y  a-t-il pas c r is e ?  Et, si oui, com m ent y  re m éd ie r?  

Le rôle des d ivers facteurs pouvant perm ettre de résoudre ce pro

blème a été étudié au cours de cette intéressante m anifestation.

Thème du débat.

M A. S a u v v , membre du Conseil économique, direc
teur de l ’Institut'national des Éludes démogra- 

9  phiques, présidait de déjeuner-débat, dont le 
thème — les moyens de sortir de la crise com

merciale, de la difficulté des affaires — fut présenté par 
M. Rocherand, ingénieur-conseil commercial. D’après M. Ro- 
cherand, cette « crise » pourrait n’être qu’un retour aux 
circonstances normales; il pense que, après la période de 
facilité, il est indispensable de réorganiser la vente. 11 faut, 
à l’exemple des États-Unis, réétudier le statut de la vente 
moderne. Un problème do vente comporte les éléments fonda
mentaux suivants :

Io L ’étude du marché ;
2° Le recrutement, la formation, le perfectionnement du 

personnel de vente ;
3° L ’organisation rationnelle de la distribution ;
4° L ’influence de la publicité et de la propagande.
L ’organisation méthodique de la vente, œuvre de longue 

haleine, est une nécessité. C’est une sorte de révolution qui 
s’impose aux entreprises et qui, si on l’applique avec persé
vérance et imagination, ainsi qu’avec la volonté d’abandon
ner les routines anciennes, permettra d’ « en sortir ».

Formation du personnel.

M. Lavoegie, gérant de la Société d’Organisation et de Plan
ning, bien que parfaitement d’accord avec M. Rocherand sur 
la nécessité de l’organisation commerciale, estime cependant 
que celle-ci n’est peut-être pas l ’unique remède qui puisse 
permettre de sortir de la crise. Ce point étant précisé, M. La
voegie expose le problème de la formation du personnel com
mercial et insiste sur le fait que cette formation doit être

(1) XXX V III*  Déjeuner-débat de la Société de Chimie Indus
trielle, 21 décembre 1949.
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très complète et très longue. Il faut beaucoup de temps pour 
former un vendeur, cet enseignement s’effectuant par stades 
successifs : d’abord, passage dans une école spécialisée, puis 
stages auprès des différents services de l ’entreprise, et en 
particulier dans les services techniques (ce dernier point est 
trop souvent négligé). Une formation trop rapide est forcé
ment incomplète. En ce qui concerne le détail de la forma
tion du personnel commercial, M. Lavoegie renvoie ses audi
teurs à l ’ouvrage très complet que la C.E.G.O.S. est en train 
de publier sur celte importante question.

L ’orateur conclut par une boutade pleine de bon sens, qui 
montre qu’une formation professionnelle suffisante permet 
de suppléer aux inégalités des dons naturels du personnel.

Etude du marché.

M. J. Milhaud, délégué général de la C.E.G.O.S., apporte 
sur la question de l ’étude du marché quelques résultats d’ex
périences personnelles et quelques suggestions sur le plan 
français.

Le problème de l ’étude du marché est, pour les Américains 
et les Anglais, un problème de statistique. Pour vendre un 
produit, il faut un arsenal de documentation technique, sta
tistique et sociologique, qui manque totalement en France.

A l ’étranger, une telle documentation existe : c’est ainsi 
qu’une agence internationale vient de publier un guide pour 
les exportateurs qui vendent aux États-Unis aux magasins 
à succursales multiples; on y trouve tous les éléments pou
vant permettre d’élaborer une politique commerciale ou d’or
ganiser un rayon de vente, en vue de la distribution d’un 
produit par l’intermédiaire de ces importantes entreprises.

Pour obtenir des renseignements provenant des commer
çants, (statistiques de vente, par exemple), il faut que la 
société d’études, d’analyse et de statistiques passe des contrats 
avec des entreprises de détail distribuées sur tout le terri
toire, à qui elle achète le droit d’inspection des stocks et de la 
comptabilité, pour en tirer des documents statistiques qu’elle 
revend ensuite aux producteurs. Ceux-ci disposent alors d’un
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outil de premier ordre pour l’étude de leur propre marché, 
ainsi que de celui de la concurrence.

Certaines sociétés n’hésitent pas à envoyer des stagiaires 
dans les pays où elles désirent exporter leurs produits, à seule 
fin d’y étudier tout ce qui peut servir à s’imposer sur ces mar
chés. Cette étude permet parfois de créer un marché nouveau 
et intéressant.

11 faudrait, en France, prendre l ’habitude d’apporter de 
la précision dans les choses commerciales, les chefs d’entre
prise ayant souvent tendance à se laisser gouverner par les 
événements,.^alors qu’ils possèdent cependant une autorité 
suffisante pour s’imposer sur les marchés étrangers.

Un certain nombre d’organismes qualifiés se préoccupent 
actuellement de l’élude des marchés, sous forme de sondages 
périodiques. Ce genre d’études devrait être effectué par les 
groupements professionnels, particulièrement qualifiés pour 
demander l’avis des consommateurs et pour tirer de ces avis 
des conclusions décisives telles, par exemple, que l’abandon 
de certaines fabrications ; la spécialisation des petites entre
prises américaines est due à une étude très poussée des mar
chés, étude qui a montré l’intérêt de resserrer ceux-ci et de 
se consacrer à un type d’objet.

Développement des exportations.

, M. Bory, directeur du Bureau d’Études et Contrôles indus
triels, représentant le Syndicat général des Ingénieurs Con
seils, souligne les difficultés do la vente sur les marchés mon
diaux. Pour reconstituer la richesse française, il faut s’effor
cer de vendre dans le monde entier, problème complexe, qui 
oblige le vendeur français à assimiler les besoins et les 
méthodes des pays dont il veut conquérir le marché.

Là encore, on doit reconnaître que les Américains ont su 
organiser leurs ventes dans le monde entier par des procédés 
que nous devrions essayer d’imiter dans bien des cas. C est 
ainsi qu’est née l ’idée qu’avant de vendre la matière, il faut 
vendre l ’esprit : les Américains envoient, dans les différents 
pays du monde, des missions de « conçoive engineers », ingé
nieurs conseils, qui, pour moderniser un pays, proposent 
des améliorations entraînant des ventes diverses. M. Bory 
cite l ’exemple de ce qui s’est passé en Perse où, grâce aux 
conseils d’un consortium de quinze ingénieurs, on a importé 
du D.D.T., puis des fournitures pour installations de bains, 
adductions d’eau, tuyauteries, etc. Ces « conseils amicaux » 
aboutissent généralement à... des constructions d’usines 
(usines de produits chimiques au Mexique, par exemple). Les 
Suédois, les Danois utilisent les mêmes méthodes. En France, 
nous devrions aussi organiser des missions à l’étranger, soit 
temporaires, soit permanentes, pour aider au développement 
des exportations françaises.

Le problème de la distribution.

Pour M. Gers, directeur général des Établissements Pauls- 
tra, distribuer des produits aux consommateurs, ce n’est pas 
uniquement chercher à leur vendre ces produits, c’est égale
ment se pencher sur les problèmes qu’eux-mêmes doivent 
réaliser. Les industriels, pour surmonter la crise, doivent 
d’abord s’intéresser au problème de la distribution, lequel 
est avant tout un problème humain. Chaque moyen de la 
distribution doit être fonction de la physionomie de l ’entre
prise, en vue de ce qu’elle doit vendre. Chaque élément

humain, agent général, concessionnaire, distributeur, doit 
être sélectionné et éduqué.

M. Gers ne préconise pas le stage dans les différentes usines 
de la fabrication, système qui peut, à son avis, être remplacé 
par des « argumentaires » spécialement préparés. Mais il 
insiste sur le fait que le vendeur doit être correctement rému
néré, le supplément au vendeur étant la possibilité essentielle 
et efficiente de la vente.

'Nature de la crise.

M. Julie, directeur général adjoint de la Société Cinzano, 
se demande s’il y a vraiment une crise et comment la quali
fier. Il considère que la crise provient d’une sous-consom
mation, due au manque de moyens du consommateur. L ’abais
sement des prix de revient permettrait la mise a la disposi
tion du public de produits plus accessibles; ceci peut s’ob
tenir par une augmentation de la production. Et le meilleur 
moyen pour y arriver consiste à y intéresser le personnel 
d’entreprise. L ’augmentation des salaires, donc du pouvoir 
d’achat, correspondant uniquement à une augmentation de 
la production, n’augmente pas le prix de revient, mais est, 
au contraire, un puissant levier pour améliorer la consom
mation.

Rôle de la publicité dans la réorganisation de 
la vente.

M. A. Duchemin, gérant de la Société Aljanvic, passionné 
par la publicité, en souligne l ’importance et la complexité. 
La publicité, c’est la mise en action de moyens méthodique
ment étudiés et prévus qui s’imbriquent étroitement dans le 
plan de vente et se déroulent en parfaite harmonie avec 
celui-ci.

Un programme de publicité ne s'improvise pas en quelques 
heures, il est le résultat d’une étude méthodique étayée sur 
une longue expérience. La publicité n’a d’action véritable 
qu’à longue échéance. De plus, la bonne publicité n est pas 
forcément celle qui plaît à l’entreprise. Pour que les hommes 
du métier aident effectivement les industriels, il faut les 
mettre en état de le faire, c’est-à-dire leur donner un certain 
nombre de points de base essentiels à leur action : caracté
ristiques du produit à lancer, arguments de vente, régions 
et date du lancement du produit, etc. La publicité française 
est parfaitement outillée pour rendre tous les services que 
l’on peut en espérer. Elle peut et doit jouer un très grand 
rôle pour aider à surmonter la crise, mais cela ne seia pos
sible que par une collaboration très étroite entre 1 agent de 
publicité et son client.

Pour conclure, le président, M. Sauvv, tira, de deux anec
dotes contées avec humour, la conclusion qu’en France les 
questions sont parfois abordées sans avoir été bien étudiées. 
A la production en série doit correspondre une vente en 
masse. C’est au régime de la distribution qu’il faut porter 
l ’attention, pour y trouver le remède aux défauts du régime 
actuel de vente dont les méthodes sont anachroniques et 
insuffisamment creusées.

M. Sauvy clôtura ce débat en remerciant la Société de Chi
mie Industrielle et en la félicitant d’avoir mis a 1 ordre du 
jour un sujet aussi actuel et aussi passionnant.
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Projet de modification 
de la loi du 7 mars 1925 

sur la société à responsabilité limitée
par Edouard M ARTELLIÈRE

Docteur en Droit

Deux propositions de loi ont été déposées par M. le député Rigal : 
la première a pour objet principal la limitation à six du nombre 

des membres d 'une S.A.R.L. ; 

la deuxième a trait à la taxe sur les sociétés qui serait portée à 
27 %  pour toutes les sociétés autres que la S.A.R.L., qui continuerait 

à bénéficier du taux de 24 % .

PREMIERE PROPOSIT ION DE LOI N° 8535 

Limitation du nombre des associés

r t i c l e  p r e m i e r .  — L’article S de la loi du 7 mars 
1923 instituant les sociétés à responsabilité limitée 
est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des associés peut être de deux seu
lement, mais il est limité à six. Toutefois, en sus de ces 
six associés, pourront faire partie d’une société à responsa
bilité limitée, les parents en ligne directe, ascendante ou 
descendante, de l’un quelconque des six associés, ou les 
conjoints desdits parents.

A r t . 2. — Chaque part sociale ne pourra être la pro
priété que de personnes physiques, à l’exclusion de toute 
personne morale.

A r t . 3. —  Il est interdit de constituer des sociétés à 
responsabilité limitée à capital et personnel variables.

A r t . 4. —  U n  délai de six mois, à com pter de la  pro
m ulgation  de la  présente loi, est accordé aux  sociétés à 
responsabilité lim itée  pour p rendre toutes dispositions 
utiles en vue de régu lariser le u r  situation et de se con
fo rm er aux prescriptions ci-dessus. »

Avant de rechercher les mobiles qui ont dicté cette ini
tiative de M. Rigal et le but qu’il a recherché, et d’entrer 
dans l’examen des articles de celte proposition, il est néces
saire de refaire l’historique de la société à responsabilité 
limitée dans les législations étrangères avant 1923 et sur
tout de revoir les travaux parlementaires cjui ont eu pour 
aboutissement la loi du 7 mars 1923.

Le Code civil, qui constitue le droit commun en matière 
de sociétés, a posé, notamment par l’article 1803, le prin
cipe de la responsabilité limitée des associés, chacun pour 
sa part virile vis-à-vis des créanciers.

Deux grandes familles de sociétés existent depuis long
temps, tant en France que dans la presque totalité des pays 
d’Europe : les sociétés de capitaux et les sociétés de per
sonnes.

Dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont res
ponsables que jusqu’à concurrence de leur mise sociale.

Dans les sociétés de personnes, chacun des associés est 
responsable sur la totalité de ses biens. Afin d’obvier aux 
inconvénients d’ordres divers que présentaient les types 
déjà connus, la loi du 7 mars 1923 a jugé bon de créer 
une forme nouvelle de société commerciale ne nécessitant 
pas un nombre d’associés supérieur à deux, et où cha
cun sera assuré, alors même que son nom figurerait dans 
la raison sociale et qu’il serait en contact direct avec les
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tiers, de ne pas engager sa responsabilité pour une somme 
excédant l’importance de son apport.

En fait, la société it responsabilité limitée aboutit à l’ir
responsabilité générale. >

Cette forme de société existe en Allemagne depuis la 
loi du 29 avril 1892, modifiée par celle du 16 mai 1897, 
en Autriche depuis 1906, en Tchécoslovaquie depuis 1920, 
en U.R.S.S. (loi de 1922), en Bulgarie (loi de 1924) et dans 
la plupart des Etats-Unis d’Amérique, où la législation a 
admis la compagnie privée avec les mômes caractères 
qu’en Grande-Bretagne.

Lors du retour à la France en 1918, des départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et. de la Moselle, un grand 
nombre de sociétés h responsabilité limitée existait dans 
ces départements.

L’origine de cette société doit être recherchée en Angle
terre, où une pratique fort ancienne, régularisée par le 
Companies Act de 1908, permettait aux membres d’une 
société ne faisant pas appel au public de restreindre sta
tutairement leur responsabilité à une somme déterminée.

Sous la pression des personnalités compétentes de nos 
provinces reconquises et des Chambres de commerce, le 
Gouvernement déposa, en 1920, un projet de loi qui fut 
adopté, le 10 juillet 1923, par la Chambre des Députés et, 
le 17 février 192o, par le Sénat. La loi fut promulguée le 
7 mars suivant.

Il est intéressant, pour connaître les motifs qui ont con
duit le législateur à l’adoption de celte loi, de rapporter 
ici cette partie du rapport de M. Chapsal :

Considérons, en effet, la situation d’un père de famille, pro
priétaire d’un établissement prospère, qui voit arriver pour lui 
l’âge de la retraite et qui désire assurer l ’avenir de son 
entreprise, tout en en réservant le profit à ses enfants.

S ’il ne prend de son vivant aucune disposition, sa mort aura 
souvent pour résultat de faire sortir l'affaire du patrimoine 
familial dont elle constituait un élément solide de richesse. 
Les héritiers songeront peut-être à former une société en nom 
collectif ou en commandite simple pour continuer l’exploitation. 
Mais, outre que certains d'entre eux ne seront pas toujours 
disposés à encourir une aussi lourde responsabilité, il pourra 
arriver qu’aucun n’ait l’Age ou les aptitudes nécessaires pour 
gérer l’affaire. Peut-être même quelques-uns d’entre eux seront- 
ils frappés d’une interdiction absolue de faire le commerce parce 
qu’ils sont officiers, avocats ou fonctionnaires. Dans ces condi
tions, la liquidation s’impose, et il faut procéder à la vente 
de l ’affaire.

Si un tiers devient acquéreur, l ’affaire est perdue pour tous ; 
si c’est un héritier, il doit payer à ses co-héritiers des sommes 
importantes pour les désintéresser de leurs droits. Ces verse
ments réduisent d’autant ses disponibilités et peuvent affecter 
gravement la marche de l ’entreprise.

Sans doute, s’il veut éviter celte alternative fâcheuse, le père 
de famille peut prendre de son vivant des mesures appropriées, 
c’est-â-dire constituer dès ce moment un groupement où il 
entrera avec les siens. Mais son embarras sera grand.

Si ses enfants, pour l’une des raisons indiquées plus haut 
(raison d’âge ou de profession, défaut de goût et de capacité), 
sont hors d'état de s’occuper personnellement de l'affaire et 
si, d’autre part, ils répugnent au rôle effacé de commanditaires, 
le père de famille n'a plus qu’une ressource, c’est de constituer 
une société anonyme. Mais alors il faut observer toutes les 
conditions et formalités que la loi du 24 juillet 1867 impose 
aux fondateurs d’une société par actions.

Si ses enfants sont peu nombreux, il doit faire intervenir 
des associés étrangers en nombre suffisant pour atteindre le 
minimum de sept exigé par la loi. Le caractère intime do l ’af
faire est par là même sacrifié, car la société se trouvera fatale
ment, à plus ou moins brève échéance, ouverte à tout venant.

Ainsi donc, en introduisant en France la société à responsa
bilité limitée, moins rigide et moins coûteuse que la société 
anonyme, le législateur s'est proposé principalement de favo
riser l ’explosion de « sociétés familiales » constituées entre 
un petit nombre de personnes unies entre elles par des liens 
de parenté ou d'amitié, qui peuvent se dispenser de recourir 
au public pour réunir les capitaux nécessaires à l'exploitation 
do l ’entreprise envisagée et qui entendent avant tout soustraire 
leur fortune personnelle aux aléas inhérents à cette exploitation. 
La nouvelle forme de société permettra ainsi à • un père de 
famille d’associer ses enfants ou certains d’entre eux sans être 
oidigé d’engager tout son patrimoine, et par là d’assurer la 
permanence do la maison de commerce ou de l’industrie qu’il 
dirige, ou d’empêcher, après sa mort, le morcellement de ses 
propriétés foncières. De môme, un chef d’industrie y trouvera 
le moyen de faire participer ses collaborateurs à la gestion de 
son entreprise sans leur faire, courir des risques dont ils ne 
seraient pas en mesure d'apprécier l'étendue (1).

D’après le projet gouvernemental, la société ne pouvait 
comprendre plus de cinquante associés. Avec l’article 6 
de la loi, la société ne peut comprendre moins de deux 
membres ; par contre, le nombre maximum de ses mem
bres est indéterminé.

Remarquons qqe la loi allemande conçoit fort bien une 
société qui ne se composerait que d’un seul membre : 
c’est là une conception contraire à notre article 1832 du 
Code civil.

En fait, il n’y a guère en France de sociétés de plus 
de vingt membres.

Il est à remarquer que certaines branches d’activité ne 
peuvent faire l’objet d’une société à responsabilité limitée, 
ce sont : le commerce de banque, les débits de boissons, 
les entreprises de spectacles.

La forme de société à responsabilité limitée est admise 
pour les experts comptables, sous un certain nombre de 
conditions énumérées par l’ordonnance du 19 septembre 
1943. De même, les sociétés à responsabilité limitée cons
tituées pour le commerce de la pharmacie d’officine (loi 
du 8 juillet 1948) et pour la fabrication et la vente des 
produits pharmaceutiques (loi du 11 septembre 1941 modi
fiée par l’ordonnance du 23 mai 1943) obéissant à des 
règles qui leur sont propres.

En résumé, les sociétés à responsabilité limitée peuvent 
être définies : sociétés analogues aux sociétés de personnes, 
mais dans lesquelles tous les associés ne sont responsables 
qu’à concurrence de leurs mises, celles-ci ôtant représen
tées par des parts non négociables et dont la cession à des 
tiers est soumise à une réglementation spéciale.

Dans tous les pays où fonctionnent les sociétés à res
ponsabilité limitée, celles-ci se sont adaptées aux entreprises 
les plus variées et sont entrées sans difficulté dans les 
habitudes du commerce. Elles ont rapidement conquis la 
première place, au point de vue numérique, parmi toutes 
les sociétés ayant requis leur inscription au registre du 
commerce. L ’Office national de la Propriété industrielle 
donne à cet égard, et compte tenu des radiations, les chif
fres suivants :

(1) Houpix et lîoiviEUx, Traité général e t pra tique des socié
tés, tome II. n" 1558, édit. 1927.
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A.NXÉES

SOCIÉTÉS

TOTALEu nom 
collectif

En com
mandite 
simple

S.A.H.I..
En com
mandite 

par 
actions

Ano
nymes

1920-28 . 0-2 751 9.883 0.551 12.755 27.962 120.902
1929 . . . . 4-27 88 4.914 22 2.172 7.623
1930 . . . . 1.142 1 3.541 4 1.986 6.674
1931 . . . . 17 61 4.091 6 1.354 5.395
1932 . . . . 391 105 6.312 41 2.355 9.204
1933 . . . . 704 51 5.412 17 1.489 7.631
1934 . . . . 265 75 4.768 7 1.204 5.639
1935 . . . . 67 60 4.139 7 816 4.835
1936 . . . . 65 29 2.821 6 571 3.430
1937 . . . . 233 9 3.668 8 886 4.804
1938 . . . . 89 6 3.751 0 912 4.748
1 9 3 9 .... 41 8 2.792 21 1.371 4.233
1940 . . . . 111 19 992 17 712 1.629
1941 . . . . 20 39 4.487 20 771 5.337
1 9 4 2 .... 317 60 4.325 18 1.289 6.009
1 9 4 3 .... 73-2 60 6.319 19 1.262 8.392
1944 . . . . 470 55 7.226 24 897 8.672

T o t . g e n . 67.902 10.609 86.109 12.994 48.009 224.163

Pour justifier la proposition de loi qu’il a déposée, 
M. Rigal s’exprime ainsi :

A une époque, où l’exonération do l’impôt sur lo revenu des 
valeurs mobilières était accordée aux gérants des sociétés à 
responsabilité limitée, quel que soit le nombre de ces gérants 
et quelle que soit l'importance des dividendes, on a enregistré 
de véritables abus. C’est ainsi qu’une société anonyme pouvait, 
le 15 décembre, se transformer en société à responsabilité 
limitée et accorder les fonctions de gérants à quarante de ses 
membres, décider de mettre en distribution, le 31 décembre, 
les bénéfices réalisés au cours des exercices antérieurs, faire 
bénéficier ainsi de l'exonération de l'impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières les quarante principaux associés, et se refor
mer ensuite, le 31 janvier, en société anonyme.

Par ce subterfuge, le Trésor était lésé de sommes impor
tantes : le législateur a réagi et a décidé l’imposition au 
titre de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières des 
dividendes des sociétés à responsabilité limitée (sauf pour 
deux gérants qui profitaient d’un abattement de 50.000 fr.).

L ’argument ci-dessus appelle les observations suivantes. 
Voici ce que disent à ce sujet MM. Gain et Délais, dans 
leur T ra ité  s u r  les so c ié tés à  re sp o n sa b ilité  l im ité e , édition 
1947, n” 134 :

L’article 42 de la loi du 7 mars 1925 disposait que l’impôt 
sur le revenu des parts ne frapperait pas les dividendes, inté
rêts, arrérages et autres produits revenant aux gérants des 
sociétés à responsabilité limitée, mémo s'il s’agit d’attribution 
lors de la dissolution de la société.

Ce texte a été abrogé par la loi du 28 février 1935 (art. 47) 
devenu article 139 du Code fiscal des valeurs mobilières.

Les avantages fiscaux dont bénéficiaient à cet égard les 
gérants des sociétés à responsabilité limitée ont été sensiblement 
réduits, la loi de 1933 ayant décidé que cette dispense de l’impôt 
sur le revenu ne jouerait qu’au profit de deux gérants seule
ment, et ii concurrence de 50.000 fr. de revenu pour chacun.

En ce qui concerne les rémunérations attribuées aux gérants,

l’Administration avait, à l’origine, établi une distinction : les 
traitements fixes étaient soumis à l’impôt sur les ’salaires, et 
par conséquent léur montant, passé par frais généraux, rédui
sait le bénéfice net et échappait k  l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux.

Au contraire, leur participation bénéficiaire n’était pas consi
dérée comme un salaire et était frappe par l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux.

Aussi, pour éviter la taxation, les sociétés déclaraient-elles 
que tous les associés étaient gérants et leur attribuaient-elles 
des appointements approximativement égaux aux bénéfices dont 
on pouvait supposer la réalisation.

Pour supprimer cette fraude fiscale, le législateur inséra dans 
la loi du 30 décembre 1928 un article spécifiant que les rému
nérations allouées aux associés gérants ne seraient portées dans 
les frais généraux et admises en déduction des bénéfices que 
lorsque la majorité des parts sociales ne serait pas possédée par 
l'ensemble des associés gérants.

Désormais, si les gérants possèdent plus de la moitié du 
capital social, toutes leurs rémunérations, soit fixes, soit pro
portionnelles, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices commer
ciaux et non à l’impôt sur les salaires. Cette disposition est 
devenue l’article 10 du Code général des Impôts directs et 
taxes assimilées.

Ajoutons que l'Administration tend ù considérer comme gérant 
de fait, l’associé qui, bien que non gérant, joue un rôle de 
direction dans la société, solution admise par le Conseil d’Etat 
(Conseil d’Etat, 1er avril 1946, Gaz. Pal., 12-14 juin 1946).

Bien entendu, les membres des sociétés k  responsabilité 
limitée, gérants ou non, doivent comprendre dans leurs décla
rations personnelles les bénéfices qu’ils auront chaque année 
reçus de la société.

11 suit de ce qui précède que la fraude fiscale invoquée 
par M. Rigal comme premier argument n’a qu’une Valeur 
très restreinte, étant donné les prescriptions eidstanles : 
quant à la gymnastique qui consiste à la double transfor
mation d’une société anonyme en S.A.R.L. et à un mois 
d’intervalle de S.A.R.L. en société anonyme, il esl à présu
mer qu’elle a été fort rare, si elle a existé.

Le second argument mis en avant par M. Rigal, est 
péremptoire ; en considérant les sociétés à responsabilité 
limitée comme des sociétés de capitaux et non comme 
des sociétés de personnes et en admet! ant un nombre illi
mité d’associés, le législateur et l’administration fiscale 
ont détourné ces sociétés du but que s’étaient assigné, 
sinon le législateur de 1925, du moins les promoteurs de 
la loi.

Le rapport de M. Chapsal au Sénat, que nous avons 
reproduit au début de celte étude, le prouve surabondam
ment.

Sans doute les S.A.R.L. se rapprochent-elles, par plu
sieurs traits, des sociétés de capitaux : limitation de la res
ponsabilité des associés, persistance de l’être moral malgré 
le décès, la faillite ou l’interdiction des associés. Mais elles 
ont avec les sociétés de personnes des caractères com
muns, au nombre desquels on peut citer l’interdiction de 
créer des titres négociables, l’assujettissement des cessions 
de parts à des conditions spéciales lorsqu’elles ont lieu au 
profit d’étrangers, l’obligation de publier les noms des asso
ciés. Des auteurs voient dans ces sociétés de véritables so
ciétés de personnes. D’autres, comme Cooper Royer, con
sidèrent que ce sont des sociétés de capitaux. Les rappor
teurs de la loi, tant à la Chambre des Députés qu’au Sénat, 
sont restés dans le vague à ce sujet. En réalité, ce sont des
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sociétés intermédiaires entre les sociétés de capitaux et 
les sociétés de personnes.

***

L’examen de chacun des articles de la proposition de 
loi appelle les observations suivantes :

A r t i c l e  p r e m i e r . — Remplaçant le texte de l’article 5 
de la loi du 7 mars 1925 par la proposition suivante :

Le nombre des associés peut être du deux seulement, mais il 
est limité à. six. Toutefois, en sus de ces six associés, pourront 
faire partie d’une société à responsabilité limitée, les parents 
en ligne directe, ascendante ou descendante, d’un quelconque 
des six associés ou les conjoints desdits parents.

Les promoteurs de la loi du 7 mars 1925 avaient lixé le 
nombre maximum des associés à vingt. C’est au cours de 
la discussion que le Parlement d’alors a décidé que le 
nombre serait illimité.

M. Rigal explique ainsi, dans l’exposé des motifs de sa 
proposition de loi, le chiffre de six :

Il suffit de sc reporter au rapport de M. Cbapsal et aux 
débats parlementaires de l’époque pour voir que cette forme 
de société (S.A.R.L.) était introduite dans la législation fran
çaise en faveur des petites et moyennes entreprises et des 
sociétés de famille. C’est précisément ce caractère de société 
de moyenne importance et de société familiale que nous enten
dons donner aux sociétés à. responsabilité limitée en limitant 
le nombre des associés. On sait que pour une société anonyme 
— sociétés de capitaux — il faut un minimum de sept mem
bres. C'est pourquoi il y a lieu de limiter à six le nombre des 
associés d’une société à responsabilité limitée.

Cependant, afin de lui conserver dans tous les cas le carac
tère familial, nous prévoyons une dérogation. N’entreraient pas 
en ligne'do compte, parmi les six associés, les parents en ligne 
directe, ascendante ou descendante, d’un quelconque des six 
associés, ou les conjoints desdits parents.

Nous souscrivons bien volontiers à ce texte qui a le 
mérite de classer officiellement les S.A.R.L. dans la classe 
des sociétés de personnes.

Quant aux parents d’un associé qui pourraient entrer 
dans la société et former ainsi une société de plus de sLx 
membres, il est logique d’accepter cette atténuation, ne 
serait-ce que pour permettre à un père de famille de 
six enfants de constituer une S.A.R.L. entre lui et ses 
enfants, comme aussi d’y faire entrer ainsi les enfants 
d’un fils décédé. Bien entendu, il ne s’agit pas de faire 
coexister deux époux dans la société, ce qui serait un 
renversement complet de la théorie suivant laquelle la 
société entre époux, môme séparés de biens, et un tiers 
est généralement considérée comme nulle, par une juris
prudence déjà ancienne. Cette nullité est fondée sur le 
principe que la société ainsi formée confère à chacun des 
époux une égalité de droits incompatible avec l’exercice 
de la puissance maritale et modifie les rapports d’intérêts 
existant entre eux, contrairement à la règle de l’immu
tabilité des conventions matrimoniales. Dans une inter
vention qu’il a faite à la tribune de l’Assemblée natio
nale, M. Rigal s’est exprimé ainsi :

Je reste fidèle à l’esprit familial et je désire qu’à ce nombre 
de six soient ajoutés les parents en ligne directe, ascendante ou 
descendante, d’un des six associés.

Je sais bien qu’on pourra me présenter quelques objections 
au sujet des collatéraux, et l’on pourra être bienveillant à 
l’égard des collatéraux privilégiés et du personnel des entre
prises.
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Déjà la Chambre de commerce d’Angers,_ appelée à don
ner son avis sur la proposition de loi faisant l’objet de 
celte étude, a émis le vœu que les collatéraux bénéficient 
des avantages accordés aux parents en ligne directe, ascen
dante ou descendante, et qu’ils n’entrent pas en ligne de 
compte pour le calcul du nombre des associés.

Aut. 2. — Chaque part sociale ne pourra être la pro
priété que de personnes physiques, à l’exclusion de toute
personne morale.

Ce texte n’est que la conséquence du caractère fami
lial et de société de moyenne importance que l’auteur de 
la proposition veut donner à la société à responsabilité 
limitée.

Art. 3. — 11 est interdit de constituer des sociétés à res
ponsabilité limitée à capital et personnel variables.

Ce texte nécessite une explication.
La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions a 

prévu que les sociétés régies par le Code de commerce 
pourraient être constituées à capital variable ; il suffit pour 
cela de stipuler, dans les statuts, que sans qu’il soit besoin 
d’une décision de l’assemblée ou des associés, le capital 
sera susceptible d’augmentation par des versements suc
cessifs faits par les associés ou par l’admission d’associés 
nouveaux.

Les sociétés à capital variable sont soumises à des règles 
spéciales. Si ce sont des sociétés de personnes, leur capital 
originaire ne doit pas dépasser 1 million de francs et il 
ne peut s’augmenter chaque année d’une somme supé
rieure à 1 million de francs.

Lorsqu’une société à responsabilité limitée se constitue 
sous la forme à capital variable, elle est soumise à la fois 
aux règles spéciales qu’elle édicté et à celles contenues 
dans la loi du 24 juillet 1867, modifiée dans son article 49 
par une loi du 8 mars 1943, validée par ordonnance du 
3 juillet 1949 et concernant les sociétés à capital variable.

Sur ce point, la Chambre de commerce d’Angers a estimé 
qu’il n’y a pas lieu de limiter le capital social de ces 
sociétés et a demandé que ce droit à non-limitation soit 
expressément reconnue dans la proposition de loi.

En raison du nombre limité à six des associés et du 
caractère familial que M. Rigal veut donner à la S.A.R.L., 
l’article 3 projeté est une conséquence logique des articles 
qui le précèdent.

On ne peut passer sous silence la limitation du capital 
social des S.A.R.L. Dans l’intervention faite à la tribune 
de l’Assemblée et dont il a été ci-dessus parlé, M. Rigal a 
déclaré :

Qu’il no serait pas intransigeant lorsqu’il s’agira de suivre 
certaines suggestions de la Commission de Législation et de 
Justice en ce qui concerne la limitation du capital social 
à 100 millions.

Celle réforme, qui n’est ni dans l’exposé des motifs, 
ni dans le texte de la proposition de loi que nous venons 
l’étudier, appelle les plus expresses réserves : pourquoi 
limiter ainsi le capital social ? Une société A.R.L. perdrait- 
elle son caractère de société de famille si son capital était 
supérieur à 100 millions, alors que les six associés, aux
quels pourraient s’adjoindre des parents en ligne directe, 
ascendante ou descendante, et peut-être des collatéraux 
privilégiés et des membres du personnel, posséderaient 
ensemble plus de 100 millions de 1950 ?

Il est un grief que M. Rigal ne fait pas à la société à 
responsabilité limitée et qui devrait faire l’objet d’un arti
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cle de sa proposition de loi : c’esl celui des pouvoirs du 
gérant.

En effet, l’article 2a de la loi du 7 mars 1925 donne 
aux gérants des pouvoirs illimités . « Sauf stipulation con
traire des statuts, les gérants ont tous pouvoirs pour agir 
au nom de la société, en toute circonstance. Toute lim i
tation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet 
à l'égard des tiers ». De sorte que si le gérant enfreignait 
la limitation de ses pouvoirs contenue dans les statuts,- 
les actes accomplis par lui n’en seraient pas moins vala
bles à l’égard des tiers. Il engagerait seulement sa res
ponsabilité à l’égard de la société et des associés non 
gérants.

Les seules restrictions aux pouvoirs des gérants sont :
1° Qu’il faut que les actes faits par les gérants entrent 

dans l’objet social, et
2° Qu’ils ne constituent pas directement ou indirecte

ment une modification des statuts.
_ Ces pouvoirs illimités des gérants ont suscité à juste 

litre la défiance sur la forme de société à responsabilité 
limitée. De sorte que lorsqu’un tiers, une banque par 
exemple, doit traiter une affaire importante avec une 
S.A.R.L., il demande la caution personnelle du gérant ou 
d’un ou de plusieurs associés, si leur solvabilité est re
connue.

Pour ces raisons, nous estimons que la proposition Rigal 
doit contenir un article limitant les pouvoirs du gérant aux 
actes d’administration, excluant ainsi les actes de dispo
sition.

❖ *

DEUXIEME PROPOSIT ION DE LOI N° 8536 

Taux de la taxe sur les sociétés

Dans une seconde proposition de loi, M. Rigal s’exprime 
ainsi :

A compter du l^r janvier 1950, le taux de la taxe sur les 
sociétés due par les sociétés anonymes, par les sociétés en com
mandite par actions, par les sociétés en commandite simple, 
ainsi que par les sociétés à responsabilité limitée est fixé à 
27 0/0.
Toutefois, le taux de 24 0/0 restera en vigueur pour les sociétés 
à responsabilité limitée dont le nombre des associés n ’excède 
pas six, étant spécifié que dans ce nombre de six associés ne 
seraient point compris les parents en ligne directe ascendante 
ou descendante d’un des six associés ou les conjoints desdits 
parents.

L’auteur de cette proposition de loi pense pouvoir ainsi 
. discriminer, au point de vue juridique, fiscal, économique, 
les sociétés moyennes et familiales d’une part, les sociétés 
de capitaux de l’autre.

Point n’est besoin d’une semblable proposition pour cette 
discrimination au point de vue juridique. Quant à charger 
encore davantage les sociétés de capitaux, c’est là un moyen 
fiscal qui peut nuire à l’essor de ces sociétés.

Mieux eût valu, si l’on voulait favoriser les sociétés 
moyennes et familiales, diminuer le taux de la taxe les 
frappant et laisser la taxe de 24 0/0 sur les sociétés de 
capitaux.

En ce qui concerne celle proposition de loi. la Chambre

de commerce d’Angers demande qu’elle soit puremenl et 
simplement rejetée par le Parlement.

Cette étude venait d’èlre terminée lorsque nous avons 
eu connaissance de l’examen qui vient d’ôtre fait par la 
Commission de Législation et de Justice de l’Assemblée 
nationale des propositions de loi de M. Rigal.

La Commission a proposé d’adapter la première propo
sition à la loi du 7 mars 1925 et de modifier ainsi les 
articles 2, 5, 6 et 24 de celte loi.

Art. 2. — Le texte actuel interdit la forme de société à 
responsabilité limitée aux sociétés d’assurances, de capita
lisation et d’épargne.

La Commission propose d’ajouter à cette liste les socié
tés constituées en vue de la production de films cinéma
tographiques.

Motif pris qu’il s’est révélé à l’expérience que trop sou
vent on constituait à celte fin une société à responsabilité 
limitée et qu’ensuite on se rendait insolvable, lés créan
ciers se trouvant alors en présence d'un actif social insuf
fisant pour les désintéresser tous du montant intégral de 
leur créance.

Nous ne méconnaissons pas la valeur du motif invoqué, 
mais l’expérience nous oblige à dire que la Commission 
a ainsi fait le procès de la forme de société à responsa
bilité limitée chaque fois que cette société dépasse le cadre 
familial et celui de la moyenne entreprise.

Art. 5. — A la proposition de M. Rigal, la Commission 
propose la substitution du texte suivant :

« Le nombre des associés peut être de deux, mais il 
est limité à six.

» Toutefois, peuvent faire partie de la société, outre les 
six associés, leurs parents en ligne directe ou les conjoints 
de ces derniers. »

Pourquoi avoir supprimé les mots « ascendante ou des
cendante » ? Nous considérons que le texte Rigal est plus 
clair.

Par contre, la Commission étend ce privilège à tous les 
associés et non à un seul, comme pourrait le faire croire 
la proposition de loi.

A r t . 6. — La Commission propose de limiter le capital 
social à 25 millions et incorpore l’article 2 du projet Rigal 
dans l’article G de la loi du 27 mars 1925.

A r t . 24. —  Ici la Commission innove :
« Nul ne peut exercer le mandat de gérant de plus de 

deux sociétés. » C’est là une assimilation aux fonctions de 
président du conseil d’administration des sociétés ano
nymes.

Quant à l’article 3 de la proposition Rigal (sociétés à 
personnel et capital variables), il est supprimé par la 
Commission. Ces sociétés demeureront autorisées sous la 
forme à responsabilité limitée, sous la double limite con
cernant le nombre des associés et le montant du capital 
social.

Souhaitons, en terminant, que M. le député Rigal com
plète ses propositions de loi en suggérant la suppression de 
la dernière phrase du deuxième alinéa, de, l’article 24 de 
la loi du 7 mars 1925 :

« Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants 
est nulle à l’égard des tiers. »
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Publications.

Parmi les revues allemandes qui avaient subi une éclipse 
temporaire du fait de la guerre et qui reparaissent de nou
veau, il convient de signaler Archiv der Pharmazie, la plus 
ancienne des revues pharmaceutiques allemandes de carac
tère scientifique, puisqu’elle fut fondée en 1922. Editée pri
mitivement par le Deutscher Apotheker-Verein, elle avait, 
en 1924, fusionné avec les Berichte der Deutschen Pharma
zeutischen Gesellschaft. Le premier de ces groupements a 
été remplacé par [’Arbeitsgemeinschaft der Apotheker 
Kammeren des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. La rédac
tion est assurée par le professeur von Bruchhausen, de 
Brunswick, assisté des professeurs Jaretzki, de la môme 
ville, et Kaiser, de Stuttgart. La forme générale de la revue 
a été conservée. '

Dans le domaine des industries du cuir, il existait, en 
Allemagne, vers la fin de la guerre, deux revues impor
tantes, Der Gerber et surtout Das Collegium, dont la car
rière s’étendit de 1899 à 1943.,Les efforts tentés pour les 
ressusciter n’ont pas abouti ; mais une nouvelle revue leur 
a succédé, Dcis Ledev, publiée sous la direction du proies- 
seur A. Küntzel, de l’Institut de Chimie de la Tannerie de 
l’Ecole Technique Supérieure de Darmstadt, Le premier 
fascicule du tome I a paru en janvier 1930. C’est une revue 
du format de 21 cm sur 30, imprimée sur beau papier, 
avec des caractères très nets ; elle comporte des articles de 
nature scientifique ou technique, des aperçus d’ensemble, 
des analyses d’articles, d’ouvrages, et de brevets, des infor
mations diverses, des questions et réponses.

L’année 1909, où Baekeland réalisa sa résine artificielle 
à base de phénol et de formaldéhyde, marque, dans l’his
toire de l’industrie des plastiques, une date mémorable ; par 
la suite, la liste des produits de cette catégorie a pris un 
développement extraordinaire, surtout à partir de la qua
trième décade de ce siècle. Dès 1910 avait été fondée, par le 
docteur Richard Escales, la revue Kunststoffe, publiée par 
la Cari Danser Verlag, à Munich; elle était appelée à 
conquérir rapidement une réputation hors de pair auprès 
des techniciens des plastiques. Elle est dirigée actuellement 
par le docteur ingénieur Erich Escales et par l’ingénieur 
Ernst Borner.

Le n° 1, de janvier 1930, qui marque la quarantième 
année de son existence, se présente sous la forme d’un fas
cicule de 48 pages, dont le sommaire comporte notamment 
les articles suivants : W. Reppe, Répercussion, sur le do
maine des plastiques, des recherches, sur l’acétylène et 
l’oxyde de carbone poursuivies par la Badische Anilin-und 
Soda-Fabrik, à Ludvvighsafen ; A. Schwarz, Le poly
éthylène; W. Hawerkamp, Les plastiques et la protection 
par injection ; R. Nitsche et W. Tœldte, Détermination delà 
solubilité en vue d’identifier les substances à grosse molé
cule. A ces études vient s’ajouter une partie documentaire 
et économique des plus fourniees.

Pétrole.

L’American Industry Division se livre actuellement à des 
investigations dans le but de déterminer jusqu’à quel point 
l’industrie allemande de l’outillage pour forages de puits à 
pétrole pourrait, moyennant l’aide de spécialistes améri- 
cains, renforcer la production du pétrole en Allemagne. 
On estime à 1 million de tonnes environ la production 
actuelle de pétrole brut et l’on pense que cette production 
pourrait être doublée dans peu d’années. Les importations 
atteignent 1,8 million de tonnes par an.

Personalia.

Le 23 décembre 1948 est mort à Essen, dans sa cinquante- 
deuxième année, le Docteur-Ingénieur Ernst Ammann, di
recteur des usines de Widia de la firme Friedr. Krupp. Il 
était connu pour scs travaux sur la métallurgie des 
poudres.

Le 19 février est mort le professeur Ilermann Weig- 
mann, à qui la bactériologie laitière est redevable de nota
bles progrès ; ce fut lui qui introduisit dans la technique 
laitière remploi de cultures pures, notamment pour l’acidi
fication de la crème. 11 contribua, d’autre part, à la créa
tion, en 1922, de la Station d’Essais de l’Industrie laitière, à 
Kiel, qui sc développa graduellement jusqu’à comprendre 
huit instituts différents. Le professeur Weigmann était né 
près de Nuremberg, le 1" janvier 1836.

ARGENTINE

Alcool.

D’après une communication du Ministère de l’Agriculture, 
on aurait mis au point, dans une de ses stations d’essais, 
un procédé d’obtention d’alcool à partir des déchets de fro
magerie; son titre serait supérieur à celui que donne le 
traitement des mélasses de sucre de canne. On estime à 
13 millions de litres la quantité d’alcool que pourraient 
fournir annuellement les déchets de la fabrication du fro
mage et de la caséine, les 23 % restants suffisant à la pro
duction de lactose.

A U STRA LIE

Pétrole.

La Shell Oil Company of Australie a commencé ses essais 
de forage au nord de. Roma, dans le Qucensland. Le coût de 
cette prospection, qui s’étendra jusqu’à 3.000 m en profon
deur, est estimé à 800.000 £. Si les résultats sont positifs, la 
société envisage la construction d’un pipe-line de plusieurs 
centaines de milles, jusqu’à Gladstone, ce qui permettra 
d’expédier le pétrole vers Sydney ou les Indes néerlan
daises pour le raffinage.
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Soudage .

On a mis au point, à Melbourne, un nouveau modèle de 
ter ii souder d’environ 23 cm, pesant une centaine de gram
mes; il ne faut que G secondes pour le chauffer, et la con
sommation de courant est de 20 Ampères. La chaleur est 
produite il l’extrémité du bout en cuivre, qui sert it la 
transmettre au lieu de l’emmagasiner. Cet outil peut 
atteindre des points difficilement accessibles, sans rayonner 
de la chaleur dans tous les sens ; d’autre part, on peut, par 
ce moyen, fondre des soudures spéciales pour aluminium, 
nécessitant normalement l’emploi d’un chalumeau à gaz.

Huile  de graissage.

Au cours du mois de février, la nouvelle raffinerie de la 
v acuum Oïl Company, à Al tona, a commencé à fournir de 
1 huile de graissage; elle fabriquera également de l’huile 
pour Diesel, de l’essence et du bitume. L ’huile brute traitée 
provient de Klamono, dans la Nouvelle-Guinée hollandaise.

Papier.

On prévoit que dans peu d’années, da fabrication de 
papier et de carton aura doublé, ce qui permettra de satis
faire tous les besoins en papier du continent australien, 
sauf pour le papier-journal, dont la fabrication n’a été 
entreprise qu’en 1940; elle est actuellement de 32 000 t, 
mais il en faudrait 170 000. Depuis 1939, la production de 
papier est passée de 100 000 t à 207 000 tonnes.

Briques à  paver en asphalte.

Ce produit, réalisé originairement aux Etats-Unis, est 
actuellement fabriqué sur une large échelle, en diverses 
couleurs, en Australie, par la Colonial Sugar Reiining 
Company. Renforcées par des fibres d’amiante, ces briques 
résisteraient, paraît-il, aux conditions les plus dures du 
trafic routier.

Verrerie de laboratoire.

Les divers appareils de laboratoire en verre devaient pré
cédemment être importés, mais actuellement ils sont fabri
qués a I erlh (Australie Occidentale) ; cette industrie fournit, 
notamment les universités et les laboratoires industriels.

Béryllium.

Sous les auspices des Australian Research Labora- 
tories, Claire R. faylor a récemment publié une brochure 
constituant 1’ « Information Circuler n° 15 » de cet orga
nisme et intitulée « The Toxicity of Béryllium ». On y 
trouve notamment traités les dangers que peut entraîner 
1 emploi de cet élément dans la fabrication des tubes pour 
éclairage par fluorescence et dans la construction d’instru
ments électriques.

AUTRICHE

Premier C o n g rè s  de M icrochim ie.

La Société autrichienne de Microchimie organise le 
Ier Congrès de Microchimie, qui aura lieu à Gratz, du 2 au 
o juillet prochain. Cette date correspond au dixième anni
versaire de la mort d’Emich et au vingtième anniversaire de celle de Pregl.

Le Congrès sera placé sous la présidence de Ilans Lieb 
premier assistant et successeur de Pregl.

Vol. 63. — N» 4.
A v r i l  1 950.

Le texdc des communications devra parvenir au Secréta
riat du Congrès, Schlëgelgasse, 9, Gratz (Autriche), avant le 
15 mai 1950. Pour tous renseignements concernant la parti
cipation française, s’adresser à M. Clément Duval, Labora
toire de Chimie B, 1, rue Viclor-Cousin, Paris (5e).

CHIMIE &
INDUSTRIE

Utilisation du grisou.

BELG IQ UE

Au début de mars, on a mis en service, dans un charbon
nage du Borinage, une installation do captage du grisou ; 
de la mine, le gaz est conduit dans une usine à gaz, où on 
le traite en vue de son emploi. On évalue le pouvoir calo
rifique du grisou à 9.000 cal/m3. On prévoit qu’avant la fin 
de la présente année, plus d’une douzaine de houillères de 
celte région, où le grisou est abondant, seront équipées en 
vue de ce genre d’exploitation.

N écro log ie .

_ Le 2 octobre 1949 est mort, dans sa quatre-vingt-dix-hui
tième année, après une courte maladie, Jules Waulers, der
nier survivant des fondateurs de la Société Chimique de 
Belgique, dont il avait été successivement secrétaire géné
ral, puis président. Il avait longtemps été à la tête du labo
ratoire de la ville de Bruxelles et avait fait faire des pro
grès considérables aux méthodes d’analyse des denrées ali
mentaires, notamment des matières grasses, en particulier 
des beurres.

Le 2 février 1930 a succombé aux suites d’une opération, 
M. Edouard Bedoret, directeur de la Fédération des Indus
tries chimiques de Belgique, membre de la Commission 
permanente d’Organisation des Congrès de Chimie Indus
trielle et secrétaire général du Comité d’Organisation du 
XXI' Congrès qui se tint à Bruxelles en 1948.

Né le 29 décembre 1895, il s’était engagé dans l’armée eu 
1912 ; fait sous-lieutenant au feu en 1915, il avait été griè
vement blessé en 1917, et nommé chevalier de l’Ordre de la 
Couronne. Promu capitaine — le plus jeune de l’armée

belge — après ¡’Armistice, il avait fait partie d’une Commis
sion Interalliée en Allemagne, ce qui l’avait mis pour la 
première fois en contact avec le monde industriel. Après 
être passé par l ’Ecole de Guerre, il fut attaché à l’état- 
major général de l’armée, puis commanda un bataillon 
d infanterie. Sous-chef d’état-major du premier corps d’ar
mée en 1940, il se distingua pendant la brève campagne 
pins subit cinq années de captivité en Allemagne. Entré 
dans la Fédération des Industries Chimiques en 1946 il v 
déploya de remarquables dons d’administrateur, joints à 
des qualités morales exceptionnelles.

Sa disparition, suivant de près celle du président Pli Du
pont, est une lourde perte pour l’industrie chimique belge.
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Le 9 mars est décédé M. Pierre Bruylants, depuis 1919 
professeur de chimie à l’Université catholique de Louvam. 
Né dans cette ville en 1886, il conquit son diplôme de 
docteur ès Sciences en 1998, puis alla perfectionner ses 
connaissances chimiques à 1 étranger, notamment, dans les 
laboratoires d’A. Classen, à Aix-la-Chapelle, cl de Ph. A. 
Guye à Genève. 11 fut président de la Société Chimique de 
Belgique en 1929 et 1930 et fut élu en 193b membre de 
l’Académie Royale de Belgique, où il devint directeur de 
la Classe des Sciences en 1943. 11 avait été nommé membre 
d’honneur do la Société de Chimie Industrielle et de la 
Société Chimique de France.

On lui doit un « Traité de Chimie minérale et orga
nique » en quatre volumes, qui connut six éditions, et il 
collabora au « Traité de Chimie organique » île Grignard.

11 a notamment ' étudié les dérivés monosubstilués du 
cyclopropane, la réaction des organo-magnéslcns sur les 
nilriles et l ’isomérie élhÿlénique.

B R E S IL

Exportations.

Les exportations brésiliennes de minerai de fer pour les 
sept premiers mois de 1949 sont estimées à 348.ISO l, 
évaluées à 48.607.000 cruzeiros (contre 294.772 t et 
30.S0G.000 cruzeiros pour la môme période en 1948). Le 
prix moyen de la tonne est passé de 103,49 à 143,76 cruzei
ros. Par contre, pendant la même période, les exportations 
de minerai de manganèse, dont le prix moyen de la tonne 
est fixé à 312,39 (au lieu de 220,10 cruzeiros) ont diminué 
(66,632 t valant 20.81b.000 cruzeiros). Celles du wolfram, 
également, n’ont été que de 337 t, valant 14.100.000 cruzei
ros, contre 620. t, estimées à 17.310.000 cruzeiros.

CANADA

Am iante.

On annonce la découverte, dans le nord du .Saskatche
wan, de deux gisements d’amiante dont la mise en exploi
tation semble devoir être intéressante. Deux firmes impor
tantes vont se livrer à une prospection plus poussée.

Production minérale.

Pour l’année se terminant le 31 mar/ 1949, la produc
tion minérale de la province de Québec a atteint un maxi
mum : ib2.28b.045 doll, contre 116.042.000 l’année pré
cédente. L ’amiante arrive en tôle de liste (42.231.475 doll.) 
suivi de l’or (23.980 kg évalués à 26.987.485 doll., soit une 
augmentation de 5.420.S00 doll.).

O r.

La valeur de la production des mines de l’Ontario, en 
1949, a ¿lé supérieure à celle de 1918 : 84 millions de 
dollars contre 72 millions.

On évalue la quantité totale de minerai traité au cours 
de 1949 à 9.S70.690 t, contre 8.488.364 t en 1948, soit une 
augmentation de 16,28 %.

Fonfe.

La production de la fonte en 1949 (2.154.352 l) a été 
supérieure à celle de 1948 (2.120.909 t). Toutefois, la fabri
cation d’alliages ferreux et celle de lingots de moulage ont 
été inférieures à celles de l’année précédente, soit respec
tivement 3.186.930 l et 211.603 t contre 3.201.656 t et 
250.569 tonnes.

On annonce la découverte d’un important gisement de 
minerai de fer dans la péninsule de Gaspé (province de 
Québec) dont l’exploitation procurera, pense-t-on, les mil- 
lions de dollars nécessaires à la stabilisation de la monnaie 
canadienne.

Minerai de 1er.

D’après une déclaration de la Labrador Mining and Explo
ration Company, celle société aurait récemment découvert 
quatre nouveaux gisements de fer.

, Pétrole.

— Le Département des Mines de la province d’Albcrla 
a accordé le premier permis pour la recherche d’huile miné
rale dans la région des sables bitumineux de l'Alhubasca, 
où le gouvernement de celte province a établi une usine- 
pilote pour l’étude de ces sables.

— Le gouvernement de l’Ontario a commencé à mettre 
en œuvre un programme d’exploration des régions de 1 Al- 
bany River, de la Moose River et de la James Bay, pour 
la recherche de pétrole et de gaz naturel.

Pipe-line.

La construction du pipe-line projeté par 1 Impérial 
Oil C\ dans l’Alberla, sera terminée en 1951. Les travaux 
sont déjà commencés et on espère que les premières opé
rations (je mise en place auront lieu en avril prochain.

CH ILI

Sidérurgie.

On a récemment embarqué, à destination de l’Equateur, 
le premier chargement de fer exporté, sous la forme de 
46 t de fer provenant de la nouvelle aciérie d’IIuachipato.

EQUATEUR

Pétrole.

La Shell et la Standard Oil C° abandonneront, dans six 
mois au plus tard, leurs champs d’opération dans les ré
gions orientales de l’Equateur, ce qui réduira 900 ouvriers 
au chômage.

ESPAGNE

Extensions industrielles.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a récemment 
esquissé les plans d’extension industrielle du gouvernement 
pour les deux ou trois années à venir. Ce programme com
porte notamment l’activité de deux entreprises, les « Nitra
tos de Castilla » et 1’ « Empresa Nacional de Aluminio _» 
de Valladolid. L’usine de la première doit entrer prochai
nement en service; elle produira 32.000 t au cours de 
cette année, et le double en 1951 ; de 1951 à 1953, on 
accroîtra graduellement la production globale du pays, jus
qu’à ce qu’elle atteigne les besoins de l’agriculture, évalués 
à 600.000 tonnes.

Quant à la fabrique d’aluminium, on prévoit qu’elle pro
duira 5.000 t en 1951. Cette année-là, la production d’éner
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gie électrique dépassera de 30 % celle de 1948, et en 
1933 elle atteindra un total de 8.800 millions de kilowatts- 
heure.

Le plan en question embrasse également la houille, 
l’acier et les produits pharmaceutiques.

ETATS-UNIS

Minerais de fer.

La Jeffrey Manufacturing Company, de Columbus (Ohio), 
a élaboré et mis en service, à l’usine d’Aurora de l’Eriq 
Mining Company, un nouveau modèle de séparation magné
tique permettant d’extraire le fer de gisements à faible 
teneur du Minnesota; c’est ainsi qu’à partir de taconite, 
on peut obtenir des nodules à G4 %. Une nouvelle usine 
pour l’application de ce procédé est en construction à Vir
ginia (Minnesota).

Pétrole.

La production mondiale de pétrole brut en 1949 a été 
estimée à 468 millions de tonnes (471 millions en 1948) 
alors que les statistiques accusent une augmentation en 
Extrême-Orient (10.040.000 t contre 7.539.000 l) dans le 
Moyen-Orient (70.637.000 contre 54.496.000 t) en Europe 
occidentale (1.592.000 l contre 1.251.000 t) et occidentale 
(39.380.000 t contre 35.435.000 l), ainsi qu’au Canada 
(2.930.000 t contre 1.691.000 'L) ; on signale une diminution 
en Amérique-latine (89.884.000 t contre 90.369.000 t) et 
aux Etats-Unis (233.200.000 t contre 277.190.000 t).

Nouveaux éléments.

. Des chercheurs de l’Université de Californie, à Berkeley, 
ont récemment réalisé deux éléments nouveaux, le « berké
lium », de nombre atomique 97, et le « californium » de 
nombre atomique 98.

FINLANDE

Bois, cellulose et papier.

La revue Pappers-och Triivaru for Finlaml a subi récem
ment une réorganisation, à la suite de laquelle son nom a 
été changé en Paperi ja  Pun-Papper och Trà B. Il sera 
publié parallèlement, sous le nom de Paperi ja Puu A, une 
édition en langue finnoise traitant de la partie générale. 
Enfin, une édition en langue anglaise, Finnish Paper and 
Timber, paraîtra dix fois par an.

Paperi ja  Puu-Papper och Trà B  est l’organe de la Société 
finnoise des Ingénieurs Papetiers, de la Société finnoise des 
Ingénieurs des Industries du Bois et de la Société finnoise 
des Propriétaires de Scieries. L ’ingénieur G. Hurik Gustafs- 
son assumera les fonctions de rédacteur technique, l’ingé
nieur Maurice Kolilainen étant chargé, de ce qui concerne 
le traitement mécanique du bois.

FRANCE

Centre de Perfectionnement technique.

Programme des cours-conférences pour avril et, mai :
Les lundis, à *18 h. :

Cycle de la Chimie alimentaire.
— 17 avril ; Ch. Renaudin, Ingénieur des Industries 

agricoles, La fabrication industrielle des pâtes alimentaires. 
— 8 mai : J. Leeronier, Secrétaire général de la Fédération
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nationale des Syndicats des Industries, de l’Alimentation 
animale, L ’alimentation rationnelle des animaux. — 
15 mai : M. Gschwind, Ingénieur, Préparation des produits 
de régime scientifiquement contrôlés.

Cycle de l'Analyse.
— 24 avril : M. Uufrasne, Assistant à l’Université Libre 

de Bruxelles. Analyse colorimétriquc ; M. Brissaud, Ingé
nieur Chimiste principal des Poudres, Le dosage de l’hu
midité.

Les mardis, à 18 h. :
Cycle des Industries chimiques.

— 28 mars : I,. Mazet. Ingénieur E.P.C.I., Les dérivés 
industriels du bore. — 18 avril : M. Déribéré, Ingénieur 
E.B.P., Industrie des produits radioactifs. — 25 avril, 
M. Firbach, Ingénieur E.P.C.L, Le chlorite de soude et ses 
applications. — 2 mai : M. Jamey, Ingénieur E.P.C.L, Les 
industries des composés du baryum.

Cycle des Matières plastiques.
— 9 mai : J. Pouradier, Ingénieur E.P.C.L, Docteur ès 

Sciences physiques, Détermination de la forme et de la 
structure des macromolécules en solution. Application au 
cas des matières plastiques. — 13 mai ; P. Clément, Ingé
nieur E.P.C.L, Ingénieur Docteur, Application des méthodes 
speclrographiques aux matières plastiques ; H. Lefaux, 
Pharmacien Chimiste principal de la Marine, Ingénieur 
Docteur, Toxicologie des matières plastiques.

Les mercredis, à 8 h. ;
Cycle des Engrais.

— 3 mars : M. Déribéré, Ingénieur E.B.P., lladloélémonls 
et traceurs en fertilisation. — .22 mars : J. Pierrain, Ingé
nieur. Utilisation directe de l’ammoniac anhydre comme 
engrais. — 19 avril : P. Thiéry, Ingénieur Agronome, Di
recteur honoraire de l’Enseignement au Ministère de 
l'Agriculture, Problème des amendements calcaires tel 
qu’il se pose en France.

Les mercredis, à 18 h. :
Cycle du Papier.

— 3 mal : M. Gauthier, Techniques modernes du papier 
peint. — 10 mai : M. Chadcvron, Blanchiment du pin ma
ritime.

— 17 mai : M. Applelon, Ingénieur II.E.C., Les papiers 
pour reproductions. — 24 mai : O. Chiaverina, Ingénieur
E.T.P., Assistant de micrographie à l’Ecole française de 
Papeterie, Utilisation du microscope électronique dans les 
recherches papetières ;

— Vendredi 26 mai ; C. Deissenberg, Ingénieur du C.N. 
U.S., chargé de Recherches à l’Ecole française de Papete
rie, Possibilités d’utilisation de la lignine.

Les mercredis, à 18 h. :
Cycle des Parasiticides.

— 31 mai : M. le Professeur Guillaume, de la Faculté 
des Siences de Strasbourg, Produits insectifuges.

Les mercredis, à 18 h. ;
Cycle dit Caoutchouc.

A. — Cycle de Perfectionnement établi par l’Insti
tut Français du Caoutchouc. Séances, 42, rue 
Scheller, Paris, 16e.

— 19 avril : M. Dubois, de Liège, L ’industrie du caout
chouc dans l’économie mondiale. — 3 mai : M. Sadron, 
Les chaînes moléculaires en solution.— 17 mai ; Mlle de 
Merlier, Les régulateurs de polymérisation et les modifica
teurs de chaîne dans le domaine des caoutchoucs, synthéti
ques.
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B. — Cycle de Perfectionnement, organisé avec le 
concours de la Section Caoutchouc de la Société 
de Chimie Industrielle et en liaison avec l’Asso
ciation Française des Ingénieurs du Caoutchouc. 
Séances, 28, rue Saint-Dominique, Paris, T .

Les jeudis, à 18 h. :
— 23 mars : M. Bouvier, Ingénieur, Fabrication des syn- 

dermes. Emploi des émulsions de matières plastiques et 
des latex de caoutchoucs naturels ou synthétiques. — 
27 avril : M. Arnaud, Ingénieur, Incidence de l’incorpora
tion des résines aux caoutchoucs sur les propriétés des 
mélanges vulcanisés. — 23 niais : F. Chevassus, Ingénieur 
A. et M., Docteur ès Sciences, Modifications à apporter au 
matériel de l’industrie du caoutchouc pour faciliter le tra
vail des résines et matières plastiques utilisées dans celle 
industrie.

Les jeudis, à 18 h. :
Cycle de T Appareillage mécanique.

— 1G mars : E. Nageolte, Maître de Conférences à l’Ecole 
Polytechnique, Les accélérateurs de particules. — 30 mars : 
J. Feraud, Chef du Service de Pressé du Syndical Général 
des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux, 
L'historique des progrès des industries mécaniques durant 
la première partie du siècle (1900-1950), l ro partie; 
20 avril : 2” partie. — 4 mai : A.-R. Métrai, Professeur au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, Cinquante ans 
de perfectionnement technique dans le cadre de la ma
chine-outil, l ro partie; I I  mai : 2” partie. — i or juin : 
M. Serruys, Professeur à l’Ecole Centrale des Arts et Ma
nufactures et au Conservatoire National des Arts et Mé
tiers, Les moteurs et les turbines gaz.

Les vendredis, à 18 h. ;
La Lutte contre la Corrosion.

— 5 mai : P. Hamelin, Ingénieur E.C.P., La protection 
des objets anciens contre la corrosion. — 12 mai : M. Bai- 
lay, Docteur ès Sciences, Propriétés de quelques récents 
alliages de nickel résistant à la corrosion, et à l’oxydation 
à chaud.

— 19 mai : P. Lacombe, Maître de Recherches, Les
problèmes de la corrosion de l’industrie du pétrole.

— 2 juin : J. Dufiot, Le problème des inhibiteurs de la
protection des métaux et le décapage du 1er.

Centre  technique d 'Ense ignem ent ouvrier.

Programme des cours du trimestre d’avril à juillet 1950 :
Matières plastiques :  Tous les mercredis et pour le 

1er cours : le 19 avril.
Pétrole : l rc année, les lundis, mercredis et vendredis, 

et pour le P’r cours : le 17 avril. — 2e année : les mardis 
et vendredis et pour le. 1er cours : le 18 avril.

B e n zo l : Tous les lundis, et pour le 1er cours' : le 
17 avril. Travaux pratiques, tous les samedis à 14 h. 30.

Synthèse organique : Cours élémentaire, les lundis et 
mercredis, et pour le 1er cours : le 17 avril. Cours supé
rieur, l re année, les mardis et vendredis, et) <,pour le 
1er cours : le 18 avril.

Parfumerie : Tous les vendredis et pour le 1er cours : le 
21 avril.

Caoutchouc : Cours élémentaire, l re année, tous les lun
dis, et pour le 1er coure ; le 17 avril. — Coure élémen
taire, 2' année, tous les vendredis, et pour le 1er cours : le 
21 avril. — Cours supérieur, 2" année, tous les mardis, et 
pour le 1er cours : le 18 avril.
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Peinlure-Vernis-Maslics-Encres ; Cours élémentaire, 
l ru année, les lundis et mercredis, cl pour le 1er cours : 
le 17 avril. — Cours élémentaire, 2“ année, les mardis et 
vendredis, et pour le 1er cours : le 18 avril.

Savonnerie : Cours élémentaire, 2e. année, les lundis et 
jeudis, et pour le 1er cours : le 17 avril.

Produits alimentaires.

Nous reproduisons ci-après le programme du Congrès 
international de la Distribution des Produits alimentaires, 
qui se tiendra à la Maison de la Chimie, à Paris, du 29 au 
23 juin.

Premier Groupe : Le magasin et le vendeur.
Commission A  : Le magasin : conception, plan, implan

tation, matériaux, éclairage, mobilier, étalage, etc.
Commission B : Le personnel vendeur : recrutement, for

mation, perfectionnement.
Commission C : Le libre-service. Le supermarché.
Deuxième Groupe : Le produit, son conditionnement, 

son acheminement.
Prem ier sous-groupe : Le conditionnement des produits.

Commission D : Le conditionnement ; emballages d’ori
gine, conditionnement de consommation.

Commission E  : Qualité. Hygiène. Marque de garantie. 
Normalisation.

Commission F  : La vente des denrées périssables. Les 
problèmes du froid.

Deuxième sous-groupe : L ’acheminement des produits.
Commission G : Le négoce des produits alimentaires.
Commission I I  : La Coordination des fonctions de dis

tribution.
Troisième Groupe : Le consommateur et le marché 

des produits alimentaires.
Commission I  : Psychologie, comportement, habitudes, 

tendances du consommateur.
Commission J  : Publicité, Etude du marché.
Commission I i  : Coopération internationale dans la cir

culation et la distribution des produits alimentaires.
Secrétariat Général, 52, rue de Clichy, à Paris-90, 

Tél. : TRI ni té 99-90.

Enseignem ent pour utilisateurs de radioéléments.

La production mondiale des radioéléments arlificicls est 
actuellement en plein développement et le nombre des 
utilisalcurs, dans les domaines les plus variés, est appelé 
à devenir considérable. Le champ cfapplication des radio
éléments artificiels déborde largement aujourd'hui le do
maine déjà si vaste de la biologie, de la physiologie et de 
la médecine. L ’emploi des indicateurs radioactifs a permis 
d’aborder et de résoudre souvent de façon simple d’impor
tants problèmes d’intérêt industriel, en chimie, en métal
lurgie, par exemple. L’utilisation des radioéléments arlifi
cicls fait appel à un certain nombre de connaissances et de 
techniques définies, exige un certain nombre de précau
tions, qui ne faisaient pas encore l'objet jusqu’ici d’un 
enseignement unifié, à 1 exception de l’enseignement pra
tique de biologie atomique organisé depuis 1947 par le 
Centre National de la Recherche Scientifique. L ’enseigne
ment tel qu’il a été organisé à partir de cette année est la 
continuation et l’extension de cet enseignement pratique ;
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il a pour objet de former des chercheurs dans tous les 
domaines d’application des radioéléments artificiels.

Cet enseignement, qui compi’end un cycle de conférences 
et des travaux pratiques, est subdivisé en deux sections : 
Biologie-Médecine, et Chimie, Physique, applications indus
trielles, ces deux sections comportant une partie com
mune ; cet enseignement est ouvert aussi bien aux cher
cheurs de l’industrie privée qu’à ceux des organismes

11 est organisé par le Centre National, de la Recherche 
Scientifique, le Commissariat à 1 Energie Atomique et l’Ins
titut National d’Ilygiène.

Plusieurs sessions par an sont prévues, le nombre 
d’élèves admis à chaque session est limité pour celte année 
à 24. La première session, qui durera il semaines, débutera 
le 24 avril.

Les demandes d’admission ou de renseignements doi
vent être adressés à M. Grinberg, laboratoires de Châlillon, 
Commissariat de l’Energie atomique, Eonlenay-aux-Roses 
(Seine).

Association générale des Hygiénistes 

et Techniciens municipaux.

Celle Association tiendra son Congrès de 1950 à Biarritz, 
du 15 au 20 mai. Au programme figurent notamment des 
communications sur « L ’assainissement des villes litto
rales », « La lutte contre les insectes nuisibles », « Le 
comptage de l’eau » et « Les captages en montagne ». Le 
Congrès sera complété par des visites techniques en France 
et en Espagne.

Médecine du Travail.

Les 28 et 29 avril auront lieu à Paris les « Journées 
françaises de Médecine du Travail ».

Au cours de ces Journées, seront traités les sujets sui
vants :

1° La spécialisation de la Médecine du Travail ;
2“ Médecine du Travail et Production : l’opinion d’un 

employeur, l’opinion d’un cadre, l’opinion d’un ouvrier;
3” La Prévention dans l’Entreprise : Prévention des acci

dents du travail, à propos d’une expérience récente dans 
une grande entreprise ; l’utilisation de la documentation 
médicale en vue de la Prévention.

Api’ès chaque rapport, une discussion sera engagée.
Ces Journées sont ouvertes non seulement aux médecins, 

mais à tous ceux qui ont intérêt à connaître la Médecine 
du Travail, les employeurs, les ingénieurs, les ouvriers.

Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétariat de 
l ’A.M.T., 36, rue de Penthièvre, Paris-Sc, téléphone : 
ELY 30-52, permanence : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 
14 à 18 h, vendredi de 10 à 12 h.

Rencontre internationale des Patrons chrétiens.

L ’Union Internationale des Associations Patronales Catho
liques tient, à Paris, les 21, 22 et 23 avril, une session 
d’études patronales sur « L ’organisation des Professions ». 
La large actualité de ce sujet ne saurait échapper au 
moment où les problèmes qui nous préoccupent font appa
raître une carence fondamentale : l’absence de coordina
tion et, pour tout dire, d’ordre dans la production et la 
profession.

Demander tous renseignements au Centre Français du 
Patronat Chrétien, qui organise la session, 100, rue de 
l’Université, Paris-7*.

Réforme du calendrier.

L’A.F.N.O.R vient de décider de réunir une commission 
dans le dessein d’étudier la mise en pratique du Calendrier 
mondial. Cette commission, à laquelle ont été conviés les 
représentants qualifiés des sociétés savantes, des organisa
tions de premier plan (ministères, gaz, eau, électricité, che
mins de fer, etc.), a commencé ses travaux. _ _ _

Le calendrier grégorien présente de graves inconvénients 
pour les statistiques' les comparaisons et les prévisions. On 
cherche à le modifier et à le simplifier tout, en n’appor
tant aucun changement aux hases scientifiques et religieu
ses. Bien des congrès étudièrent cette réforme, puis la 
Société des Nations examina des,centaines de projets qui 
lui avaient été soumis. Elle recommanda l’adoption d’un 
Calendrier mondial, calendrier de douze mois, l’année com
mençant par un dimanche, les mois étant, chaque trimes
tre, de 31, 30, 30 jours, ce qui donnait, à chaque mois vingt- 
six jours ouvrables. Les trimestres étaient ainsi égaux, le 
calendrier devenait perpétuel et permettait de prévoir 
des budgets, des vacances, des congés, des programmes de 
fabrication, des programmes d’enseignement, d’établir des 
statistiques pour des périodes identiques.

Les dates devenaient donc immuables, c’est-à-dire que 
chaque jour de chaque mois était définitivement le même 
chaque année. Pour arriver au total de 365 jours, on ajou
tait à la fin de décembre un jour sans date. De même pour 
les années bissextiles, on ajoutait dans les mêmes condi
tions un jour sans date à la fin de juin.

Conférences d'information des Cadres.

Le Bureau des Temps élémentaires organise un cycle de 
conférences comportant 26 séances à raison de 3 par se
maine, les lundis, mercredis et vendredis de 17 li. 30 à 
19 heures. La première séance est fixée au lundi 27 mars. 
Le droit d’inscription est de 20.000 f par auditeur, réduit 
à 15.000 f pour les adhérents au Bureau des Temps élé
mentaires. Ces taux sont doublés pour les auditeurs venant 
de l’étranger. Pour insrciptions et renseignements, s’adres
ser au Cours supérieur d’étude du travail, 8, rue Alfred- 
de-Vigny, Paris-80. Téléphone : WAGram 92-74 et 75.

Le même organisme organise également des conférences 
de vulgarisation qui seront données deux fois par semaine, 
les mardis et vendredis, à 20 heures, à l’Ecole Diderot, 
60, boulevard de la Villctte, Paris-19c. Le cycle des con
férences comportera 18 leçons dont la première sera don
née le mardi 28 mars.

Il est demandé, par élève, une participation aux frais de
6.000 fr., pour la série complète.

Zone industrielle de Sotteviile-lès-Rouen.

Le maire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Inférieure) porte 
à la connaissance des industriels, entrepreneurs, négociants 
et autres, sinistrés de quelque région que ce soit, qu’il va 
être procédé, dans la localité, à l’aménagement d’une zone 
réservée aux industries — petites, moyennes ou grandes 
— et qui sera utilisable dans le milieu de l ’année 1951.

Cette zone, sise entre la Seine et les installations ferro
viaires de la S.N.C.F., aura de grandes voies de desserte et 
offrira les possibilités de posséder un appontement sur le 
fleuve ainsi que la certitude d’un raccordement à la voie 
ferrée; elle est située dans une agglomération urbaine de
250.000 habitants et immédiatement aux abords de Rouen ; 
toute main-d’œuvre désirable, de quelque profession que ce 
soit, est donc assurée.

Les industriels, entrepreneurs, négociants et autres qui 
sont intéressés par cette question, ont, afin qu’un emplace
ment leur soit réservé, à se mettre dès à présent en rap
port avec l’une ou l’autre des personnes ou avec l’orga
nisme désignés ci-après :

Vol. 63. — N» 4.
A v r i l  1950.



CHIMIE &
INDUSTRIE INFORMATIONS

1° M. le Commissaire au Remembrement ou, rue de 
Crosne, à Rouen ;

2° M. le Président de l’Association Syndicale de Remem
brement, avenue Jcan-Jaurès, à Sottcville-lès-Rouen :

3° .M. Lods, architecte-urbaniste, 90,- avenue Niel, à 
Paris-18" ;

4“ .M. Alexandre architecte, Bureau des Architectes au 
M.R.U., 21, boulevard des Belges, à Rouen;

3“ Mairie de Sotteville-lès-Rouen (Service Voirie et Tra
vaux).

Outillage.

L ’Organisation Européenne de Coopération (O.E.C.E.) a 
publié en deuxième édition, une brochure contenant, clas
sés par catégories de machines-outils, des renseignements 
sur les disponibilités et délais de livraison à l’exportation 
de biens d’équipement fabriqués par les pays participants.

Chaque spécification étant suivie de la "traduction an
glaise, ce document constitue une sorte de lexique où sont 
rassemblés un certain nombre de termes cl d’expressions 
techniques, souvent introuvables dans les dictionnaires 
même spécialisés.

Sidérurgie.

En Europe, ii l’exclusion de 1TJ.R.S.S., la production 
d’acier brut a été, en 1949, de 53.131,000 t et celle de 
fonte et d’alliages ferreux de 40.444.000 1, soit une aug
mentation respective de 16.5 et 15,5 %. Sauf en Belgique 
et au Luxembourg (insuffisance de commandes), ainsi 
qu’en Italie (pénurie d’énergie hydroélectrique), tous les 
pays d’Europe accusent une production d’acier brut plus 
élevée en 1949 qu’en 1948. La Grande-Bretagne a enre
gistré des chilîres records pour les métaux ferreux. La 
production d’acier brut a atteint, en 1949, 15.802.000 t 
(15.115.000 l) ; celle de fonte et d’alliages ferreux est esti
mée, pour 1949, à 9.045.000 (9.425.000 t). Aux Etats-Unis, 
la production d’acier brut a diminué (70.035.000 t en 1949 
contre 80.415.000 en 1948) ; celle de fonte et d’alliages fer
reux est également en baisse (49.169.000 t ' contre
55.379.000 1).

Pétrole.

La Société Michelin vient d’acquérir sur le territoire de 
être terminée fin 1951, est déjà partiellement en exploita
tion. Depuis décembre dernier, elle reçoit des cargaisons 
de pétrole brut et elle a mis en roule une unité de topping 
dont la capacité de traitement est de 300.000 t de pétrole 
brut par an.

Les premiers produits raffinés à Dunkerque depuis 1910 
commencent dès maintenant à quitter la nouvelle raffine
rie de la Société Générale des Huiles de Pétrole.

Caoutchouc.

La Société Michelin vient d’acquérir sur le territoire de 
la commune de la  Chapelle-Saint-Mesmin, à 4 kilomètres 
d’Orléans, un terrain d’une quinzaine d’hectares pour y 
établir une annexe plus spécialement destinée à la fabri
cation des chambres à air. Les travaux de construction 
qui vont être entrepris coûteraient 3 milliards de francs 
et dureraient environ un an. L’usine emploiera un millier 
d’ouvriers.

Médailles du Travail.

Reprenant ses traditions d’avant-guerre, l’Union des In
dustries chimiques a renfis, dans le grand amphithéâtre de 
la Sorhonne, des médailles d’honneur du Travail à de vieux 
travailleurs de cette corporation.

Sur 5.300 médaillés figurant au palmarès, 750 étaient 
venus assister à la cérémonie.

Personalia.

Le 7 mai sera commémoré, à SaintLéonard de Noblat, 
le centième anniversaire de la mort de Gay-Lussac. L ’Aca
démie des Sciences sera représentée à cette cérémonie par 
MM. Pierre Jolibois et Charles Dufraisse.

Dans la Légion d’honneur :
M. Deleon-Brunet, délégué général du Syndicat des Fa

bricants de Papiers, Cartons et Cellulose de France, a été 
promu commandeur.

GRANDE-BRETAGNE

Publications techniques.

Du 14 au 17 mars, l’impérial Chemical Industries Ltd, a 
tenu, à Londres, une exposition de scs publications tech
niques, lesquelles sont mises en circulation au nombre de 
800 par an, en deux à quatre millions d’exemplaires.

HONGRIE

Porcelaine.

Une nouvelle matière première pour la fabrication de 
la porcelaine, appelée « néoporcelaine », a été découverte 
en Hongrie. Elle a la même résistance au feu que le 
kaolin, mais elle est plus brillante. Elle permet une impor
tante économie de combustible, car elle cuit à 1200“ seu
lement.

INDE

Jute.

Les exportations mensuelles, pour l’année écoulée entre 
juillet 1948 et juin 1949, ont été, en moyenne de 76.000 t. ; 
pour la période allant de juin 1949 à janvier 1950, elles 
n’ont atteint que 68.000 l, soit une diminution de 10 %.

Système métrique.

L ’Inde a décidé d’adopter le système métrique. On avait 
d’abord prévu une période île transition de trois ans, mais 
on l’a ensuite portée à quinze. Cette adaptation graduelle 
sera notamment facilitée par la publication de manuels 
scolaires comportant les anciennes mesures à côté des 
nouvelles ; dans une seconde période, ces manuels feront 
place à d’autres où régnera seul le système métrique.

438 Vol. 63. — N* 4.
A v r i l  1 950.



INFORMATIONS
CHIMIE &

INDUSTRIE

IRAN

Le B.I.T. et l'industrie pétrolière.

Une mission du Bureau International du Travail vient 
de rentrer à Genève après avoir passé cinq semaines en 
Iran et une semaine en Irak, où elle a étudié, sur la 
demande des gouvernement de ces pays, les conditions de 
travail et de vie des ouvriers des exploitations pétrolières.

ISR A Ë L

Potasse.

La Commission des Finances du Parlement a dernière
ment repoussé une proposition tondant à nationaliser l’in
dustrie d’extraction de la potasse de la Mer Morte. A une 
majorité écrasante, elle a approuvé un projet gouverne
mental visant à la reprise du travail dans cette usine, 
fermée depuis avril 1947.

IT A L IE

Sidérurgie.

Du fait surtout de l’insuffisance de l’énergie électrique, 
la production a diminué en 1949 par rapport à. 1948 : 
fonte, 392.875 t (448.853) ; acier, 2,04 millions de tonnes 
(2,12 millions) ; fcrro-alliages, 52.040 t (74.391) ; seuls les 
fers laminés ont été en augmentation : 1,58 million de 
tonnes contre 1,44 million.

Personalia.

Le 17 janvier 1950 est mort à Yillanova d'Arda (pro
vince de Plaisance) le professeur F. Catladori, né en 1878, 
dans la môme province. Elève de Ciamician, il conquit 
par la suite son diplôme de pharmacien et entra en 1905 
au service de la grande firme de produits pharmaceutiques 
Carlo Erba, dont il devint directeur technique central 
en 1941.

JAPON

Or.

Anticipant sur sa participation éventuelle à l’activité du 
Fonds monétaire international, le Japon a établi un pro
gramme. pour la remise en état de ses mines d’or, afin 
qu’en 1953 la production soit considérablement augmentée. 
Ce plan comprend l’allocation de capitaux pour dçs pros
pections et pour la remise en état de l’outillage, en parti
culier pour la cyanuration et le flottage.

Vers à soie.

Pour la première fois depuis 82 ans, le Japon a décidé 
d’exporter des œufs de vers à soie en Europe ; la première 
expédition, de 300 kg, d’une valeur de 30.000 dollars, à 
destination de l’Italie, s’est faite en mars.

M A LA IS IE

Etain.

La production mondiale d’étain contenu dans les concen
trés est estimée, pour 1949, à 101.000 t anglaises contre
153.000 l en 1948 (1 t anglaise = 1.016 kg), se répartissant 
comme suit : Malaisie : 54.910 t (44.815 t) ; Bolivie :

33.754 t (37.336 t) et Indonésie : 28.965 t (30.502 t). Pour 
janvier, les chiffres de production ont été : Malaisie, 
5.180 t contre 4.733 en décembre; Indonésie, 2.371 tonnes. 
Les exportations, pour ce dernier pays, en 1949, ont été 
inférieures à celles de 1948 ; en janvier 1950, on a enre
gistré 2.706 t (contre 1.893 t en décembre 1949).

La production mondiale d’étain métallique, pour 1949, 
a été évaluée il 168.400 l (158.000 en 1948) se répartissant 
comme suit : Malaisie 62.777 t (49.707 t) ; Etats-Unis 
36.053 t (36.087 t) ; Grande-Bretagne, 27.757 t (31.102 t) cl 
Pays-Bas 19.247 l (16.402 t).

NORVEGE

Huile de baleine.

A la date du 12 février, la production d'huile de baleine 
des dix usines lloll antes norvégiennes envoyées dans 
l’Antarctique avait atteint 588.935 barils, soit une augmen
tation de 90.000 barils sur la période correspondante 
de 1948.

PAKISTAN

Ressources minérales.

En vertu d’une récente déclaration, le fond de la mer 
jusqu’il une distance de 200 brasses (1 brasse = 1,829 m) 
à partir de la côte, fait partie du territoire, et les richesses 
minérales, pétrole, etc., qui peuvent exister dans celte zone 
sont propriétés de l’Etat. Cette mesure a été prise à 
l’exemple de ce qu’ont fait les Etats-Unis, la Norvège, 
l’Arabie Séoudite et l’Iran.

PORTUGAL

Vin de Porto.

On a exporté en 1949, 24,92 millions de litres, soit 40 % 
de plus qu’en 1948. Les expéditions vers la Grande-Bre
tagne, de 12,7 millions de litres, ont augmenté de 5,92 mil
lions ; au second rang des pays importateurs figure la 
Belgique (4.62 millions de litres, soit 279.373 litres de plus 
qu’en 1948), puis viennent la France (2,11 mill. 1), la 
Suède (712.000 1), l’Eire (557.253 1), les Etats-Unis 
(290.200 1) et le Canada (133.756 1).

R IIO D ESIE  DU NORD 

Production minérale

La production minérale a augmenté en 1949 
(30.3S8.920 dollars contre 29.771.842 en 1948). Les diverses 
productions ont atteint : pour le cuivre brut 194.889 t 
(152.247 t) ; le cuivre électrolytique 64.413 t (01.368 t) ; 
les alliages de cobalt 1.337 t (1.047 t) ; le plomb 13.495 t; 
le' zinc 22.850 t et- le mica 3.455 kg.

SOUDAN

Coton.

La récolte de coton a été estimée, pour la campagne 
1949-1950, à 325.840 balles (de 177,5 kg) contre 348.051 
balles en 1948-1949.
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SUED E

Cellulose.

D’après des déclaraüons de personnalités compétentes, 
les perspectives d’exportations de cellulose de Suède se pré
sentent sous un jour favorable.

Au sujet de la consommation mondiale de cellulose, on 
estime, dans ce pays, qu’elle ne pourra être assurée que 
moyennant une augmentation annuelle de la capacité de 
production d’au moins un demi-million de tonnes. On éva- 
ue la production à 28 millions de tonnes.

SU ISSE

Personalia.

Le 25 février, on a célébré les quatre-vingts ans du pro
fesseur Dr Léo Wehrli, éminent géologue, qui a notam
ment étudié les gisements houillers des Alpes suisses, la 
formation des lits d’argile, etc.

TURQUIE

Coton.

On prévoit pour la campagne 1949-1950 une production 
de 430.000 balles (de 207 kg) contre 240.000 balles en 
1948-1949, dont 180.000 proviennent de la région d’Izmir, 
où l’on cultive la meilleure qualité de colon.

Si l’on estime la consommation domestique à 180.000 
balles environ, et les stocks h 20.000 balles, on pense pou
voir exporter environ 270.000 balles, soit environ le double 
de l’année précédente.

UNION SUD-AFRICAINE 

Béryllium.

L ’exportation des minerais contenant cet élément ne peut 
se faire qu’avec l’autorisation de l’Atomic Energy Board, 
organisme officiel.

Papier.

Pour améliorer ¡\ l’insuffisance de matières premières, on 
projette d’utiliser les bagasses de canne à sucre.

YOUGOSLAVIE

Alum inium .

D'importants travaux viennent d’ètre engagés à Moslar, 
en Herzégovine, pour la construction d’une nouvelle usine 
d’aluminium. Moslar a été choisi en raison de la proximité 
de gisements de bauxite qui comptent parmi les plus riches 
de la Yougoslavie.

Réfractaires.

On compte achever et mettre en marche au cours de 
cette année la fabrique de réfractaires à base de magnésie, 
de Rankovitchevo, en Serbie; à partir de 1952, elle devra 
suffire aux besoins de la métallurgie et de la cimenterie.

Compagnie Française des Produits organo-chimiques. — 
Les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 1949 se 
soldent par un bénéfice de 7.505.561 fr. contre 8.139.346 fr.

Compagnie sucrière. — Les comptes de l’exercice clos le 
28 février 1949 se soldent par un bénéfice d’exploitation 
de 50.967.617 fr. contre 21.743.429 fr. en 1947-1948. Il est 
porté 24.385.078 fr. au complément d’amortissement sur 
immobilisations déduites et, après affectation aux frais géné
raux, réserves et amortissements des pertes antérieures, 
le bénéfice disponible ressort à 18.380.711 fr. contre un 
déficit de 1.124.490 fr. précédemment.

Société Africaine de Mines et de Transports. — Les 
comptes de l’exercice 1949 se soldent par un bénéfice net 
sensiblement supérieur à celui de 3.797.166 fr., réalisé 
l'année précédente.

Société d’Exploitation et de Recherches Minières dans 
l ’Afrique du Nord (S.E .R .M .A .N .). — L ’exercice 1949 fait 
ressortir, après affectation d’un million à une réserve 
extraordinaire, un bénéfice de 3.700.500 fr.

Société Nouvelle de Raffinerie Lebaudy-Sommier. — Les 
résultats bruts d’exploitation de l’exercice à fin septem
bre 1949 s’élèvent à 339.039.829 fr. contre 89.533.898 fr. 
pour l’exercice précédent ; il s’y ajoute 145.938.600 fr. (c. 
14.579.166 fr.) de profits sur activités accessoires, formant 
un total créditeur de 484.978.429 fr. au lieu de 104 mil
lions 113.064 fr. Après déduction de 84.189.091 fr. d’amor
tissements, de 200 millions de francs de dotation à la 
provision pour approvisionnement technique et diverses 
provisions, le bénéfice net ressort à 75.536.979 fr. c. 52 mil
lions 561.745 fr. ^

Usines et Aciéries de Sambre-et-Meuse. — Les comptes 
de l’exercice au 30 septembre 1949 se soldent — après 
177.984.104 fr. d’amortissement (c. 159.853.864 fr.) et 
15 millions de provisions pour impôts par un bénéfice net 
de 46.562.843 fr. contre 32.436.990 fr. pour l’exercice pré
cédent.
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Procès-verbal du Laboratoire 
central du Bouchet 

Fiche d'examen n° 22 - I l  octobre 1949
Poids du masqua 110 gr. - Dépression 5 ,5 mm. 

Pression 3  mm.
Pouvoir) aux fumôss de bl. de méthylèna : 94,2%  
d’arrôt/ aux poussières de sable : 99,3%

Décolmatage intantané par simple frappage avec la main

ESCHER WYSS
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( 75 2B l2 ' Ru® -louffroy-d'Abbans, 12 R c  LyON 
Téléph. B. |  75  2 7  L Y O N - V A I S E  B. 7.224

Essoreuses - Pompes à vide poussé - Com presseurs d 'a ir 
Pompes centrifuges et R o b inetterie  pour acides 

A g ita te u rs  in tensifs - M até rie l pour l'industrie  chim ique 
et la teinture

CH A U D RO N N ERIE IN D U S T R IE LLE
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P e t i t e s  A n n o n c e s
Demandes d 'em ploi : 80 fr. la ligne.

Toutes autres rubriques : 175 fr. la ligne.

Supplément de I 50 francs par annonce en cas de domiciliation à la Revue
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D E M A N D E S  D 'E M P L O IS

Ingénieur-Chim iste 36 ans, larges conn, 
tech . gén. adm in., ré f. mor. et profess., 
d irecteur usine moy., recherche d irection 
ou ad j. entreprise France, colonies. Ecrire 
sous n° 2673 à la revue qui transm ettra .

Ing .-Chim . 15 a . p rat. rech . et fab r. p ig . 
org . et minéraux désirera it entrer en rap . 
av . industriel en vue création usine p ig . 
Ecr. -5S n° 2674 à la revue qui transm ettra .

Ing .-Chim ., traductrice  techn. angl., a il. 
et russe, ch. emploi docum entation. Ecrire 
sous n° 2681 à la revue qui transm ettra .

Ingénieur - Chim iste ( I .C .S .)  pratiqué 
ém aiilerie connaissant allemand et anglais 
cherche situation laborato ire ou fab rica 
tion. Ecrire  sous n° 2683 à la revue qui 
transm ettra .

Ingénieur-Chim iste, quelques années de 
pratique industrielle parlan t e t écrivant 
couramment anglais et allem and, cherche 
situation intéressante perm ettant d 'u tiliser 
connaissances linguistiques. Voyagerait. 
Ecrire  sous n° 2684 à la revue qui trans
m ettra.

Ing .-Ch im . 14 ans pratique industr. et 
recherches industr. et sc ient, cherche si
tuation . Ecrire  sous n° 2685 à la revue 
qui transm ettra.

Ingénieur-chim iste spécialiste  physico-chi
mie, longue expérience pratique, d irecteur 
techniquo im portante Sté, recherche situa
tion sim ilaire préférence région parisienne. 
Ecrire  sous n° 2663 à la revue qui trans
mettra.

Ingénieur dessinateur d'études, 20 ans 
d 'expérience, installation mécanique et ch i
mique, chaudronnerie, tuyauteries, cherche 
à fa ire  chez lui tous projets, études et réa- 
lîsafions Paris et Province. G e n til, 4, rue 
Boucicaut, P A R IS  . (15e) .  Tél. V A U G  90-82.

S O U F F L E U R  DE V ER R E  diplôm é, lib . 
serv. m il. spécialisé travx Pyrex chim . phy
sique, rech . situation, France, col., étran
ger. Ecrire  sous n° 2682 à la revue qui 
transm ettra .

IN G .- C H IM . I .C .L ., lie . ès S c . D ip l. de  
l' I .T .E .R .G . ch . sit. Fab . ou tech . com. 
Ecrire  sous n° 2688 à la Revue qui trans
mettra.

Ing. Ch im . spécialisé prod, pharm. de 
synthèse, ch, sit. Ecrire  ss n° 2689 è la 
Revue qui transm ettra.

O F F R E S  D 'E M P L O IS

Recherchons chimiste connaissant à 
fond la fabrication  des colles (caoutchouc, 
latex, caséine, synthétiques, e tc ...)  capable 
assurer mise en route fabrications impor
tantes. Débutant s'abstenir. Ecrire  avec ré
férences sous n° 2680 à la revue qui 
transm ettra.

G rande Usine pharm., Banl. Sud-Est, 
rech. Ing. chim . ayant exp. ind. pr fab r. 
prod, pharm., b ib l. et opothérapiques. Ecr. 
sous n” 2676 à la revue qui transm ettra.

Recherchons C H E F  D 'EQ U IP E  C A O U T -  
C H O U T IE R  ou P R A T IC IE N  C A O U T C H O U -  
T IER  susceptible de promotion, connaiss. 
C A L A N D R A G E  pr conduite équipe endui
sage, gommage, ds usine banl. parisienne. 
Sér. ré f. exig . Ecr. à n” 67.967 C O N T E S S E  
Publicité 8, sq . Dordogne P A R IS  (17 ') q .t r .

Importante Société, fab rican t produits 
synthèse organiques intéressant industries 
très diverses, recherche D EU X  TRES BO NS 
V EN D EU R S , très bien introduits grosse 
clientèle française , notamment textiles, 
cuirs, caoutchouc, capables s 'ad ap ter à 
certaine technique. Belle situation d 'avenir. 
Ecrire  sous n° 2686 à la revue qui trans
m ettra.

Recherchons pour visite  clien tè le  ch i
miste organique parlant allem and. Ecrire 
sous n' 2675 è la revue qui transm ettra .

Recherchons aide-chim iste capable exé
cuter distillations sous vide et petites fa 
brications parfums synthèse proche ban
lieue Paris. Ecrire sous n° 2678 è la revue 
qui transm ettra .

M A T E R IE L

Disponible état neuf ; supercentrifuge 
laborato ire S H A R P LE S  n° I B, inoxydable 
moteur é lectrique. R O Q U ETTE-LESTR EM  
(Pas-d e-C a la is).

Sommes vendeurs installation frig o rifi
que com prenant : compresseur Fixary, cuve, 
2 volants, pompe à huile, mouleaux. Ecrire 
M . Jean  G R U M E A U , 4, rue Sceur-Louise, 
à C A S T R E S  (T a rn ).

Sommes vendeurs : 1° M IC R O S C O P E
N A C H E T  modèle H . avec d ispositif bino
culaire et combinaisons optiques com
pletes, logés dans meuble acajou verni 
avec tiro irs intérieurs ; 2° D IFFU S O  AB- 
SO R P T IO M E T R E  du professeur D O G N O N  • 
3° P H O T O C O L O R ! M ETRE P R O LA B O  
« T O U S S A IN T  »  avec son galvanom ètre. 
M atérie l absolument neuf. Ecrire  sous 
n® 2679 è la revue qui transm ettra .

Sommes vendeurs : Un enregistreur de 
tem pérature M EC I —■ 304 - f  50*. Un 
microbiophotomètro de Faguet com plet 
U C L A F , 102, route de Noisy, Morain- 
viüe.

A  V EN D R E D 'O C C A S IO N  : Tube sé-
cbeur tournant, chauffage é lectrique, d ia
mètre intérieur 354 mm, longueur 8 m, 
châssis inclinab le . Ecrire  sous n® 2692 à la 
Revue qui transm ettra.

A  V EN D R E D 'O C C A S IO N  : une ins
tallation complote de séchage sous vide 
com prenant notamment un appareil à 
rouleaux sécheurs, cap acité  : I 000 kg eau 
à l'heure. Ecrire  sous n® 2693 à la Revue 
qui transm ettra .

O F F R E S  ET D E M A N D E S  D IV E R S E S

Us. prod. chim . et pharm . porte Paris, 
¡abor., rech . fab r. nouv. à monter, seule 
ou en 'p a rtic ip . Ecrire  sous n° 2695 à la 
Rovuo qui transm ettra.

V EN TE ou A B S O R P T IO N  U S IN E  M O 
D ER N E E.-et-L. 100 km. Paris, Rég. boisée, 
près station S .N .C .F . 3 hectares, 200 m. 
sur rue, 1.800 m. construc. récentes, a te
liers, magasins, séchoir, fo rce motr. neuve 
a lternateur, transfo. A  vdre avec ou sans 
mach. 30 M O T E LE C T R . et main-d’œ uvre 
fa c ile . Ecr. n° 101 O .S .A ., 17, Fg St-M artin 
(10e) qui transm.

Recherchons tab le des matières 2° se
mestre 47 et 1er semestre 48, et numéro 
de janvier 1949 de la revue « C H IM IE  ET 
IN D U STR IE  » . Ecrire  C O U L E U R S  M IL O R i, 
261, rue de Paris à M O N T R E U IL .

G roupe d isposant cap itaux et techni
ciens recherche prise do partic ipation  dans 
a ffa ire  disposant m atériel préférence ré
gion parisienne pour fabrications chim i
ques de synthèse organique. Ecrire  sous 
n° 2677 à la revue qui transm ettra .

D irect. Techn. Ing. Ch im . préfé . Doc
teur, si pos. m écanicien, connais, par
faitem ent fab r. résines synthétiques, ca 
pable d iriger ensemble fabrication , équi
pement et entretien . C h e f véritab le . Gros 
trava illeu r. O rgan isateur. A uto rité . Réus
site dans poste analogue. G rosse situ. 
Curricu lum  V ifæ , réf. et rens. ts d éta il
lés sous n* 2687 à la Revue qui trans
mettra.

Licencié  ès sciences chimiques effectue 
traductions do l'anglais et de l ’allemand 
d'ouvrages chim iques, physiques, chimîco- 
techniques et biologiques. Ecrire  sous 
n* 2690 à la Revue qui transm ettra .

L icencie  ès sciences chim iques, sp écia
liste e i diplôm é en biochim ie, bactério 
logie et sérologie, possédant appareils, 
cherche situation dans laboratoire ou in
dustrie correspondants. Com binaison pos
sible avec pharm acie. Ecrire  sous n* 2691 
è ia Revue qui transm ettra .

Doseuses-Peseuses Ensacheuses conve
nant tous produits. Prix avantageux. Ré
férences I "  ordre. S .E .C .A .M .P . Le Plessis- 
Bouchard (S .-e t-O .).

D istillation-réctifications à façon ; pu
rification , séparation solvants. Ecrire  sous 
n‘ 2694 à la Revue qui transm ettra.
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R É G U L A T E U R S  A U T O M O T E U R S  DE  P R É C I S I O N
P r e s s i o n  —  N i v e a u  —  D é b i t  —  T e m p é r a t u r e

A P P A R E I L S  S P É C I A U X  P O U R  I N D U S T R I E S  C H I M I Q U E S
D é s u r c h a u f f e u r s  - R é g u l a t e u r s  d ' a l i m e n t a t i o n  de  C h a u d i è r e s  - P u r g e u r s  
Vannes Magnétiques tous Fluides — _  R échauffage Electrique des Huiles Lourdes

"  R É G U L A T E U R S  F R A N C E L  ", 34, rue de la Victoire - P A R IS  —  TRU. 52-57 (lig. group.)

f a b r i q u e s

D E  P R O D U I T S  
C H I M I Q U E S

BILLALLT
S.A . au Cap ita l do 2!.000.000 fr.

Siège social 
I I ,  RUE DE LA B A U M E-PA R IS  8«

Tél. : BAL. 59-64 à 59-69 
Télég. B IL LA U C H IM-PARIS

P R O D U I T S  P U R S  
P O U R  A N A L Y S E S
T O U S  P R O D U I T S  
M IN É R A U X  P U R IF IÉ S  
E T  P U R S  P O U R  
L ’ I N D U S T R I E

P R O D U I T S  
P H A R M A C E U T IQ U E S  

G L U C O N A T E S  
S E LS  DE C A L C IU M , 
D 'IO D E , D 'A R G E N T , 

DE B ISM U TH  
C A C O D Y L A T E S , e tc .

S O L V A N T S  
P LA S T IF IA N T S  
S I C C A T I  F S  

SELS  DE M E R C U R E  
ET DE C U IV R E  

P O U R  P E I N T U R E S

U S IN E S  A A U B E R V IL L IE R S  
E T  A I V R Y - S U R - S E I N E

Lucien PO IRIER

C A S Truda ine 93-57/58 
105, rue La faye tte  - P A R IS - I0 e

TABUSSEMENTS A.0LIER
A .  OU C a p i t o l  d e  -225.OO0.OOO d e  frs  j j , Avenue Georgc-V

‘ H U IS

12, Avenue Georgc-V 
PARIS-«* 

Argenteuil (S.-A-0.1 
ClermonL-Fd (P.-de-O.)

L I G N O S U L F I T E  fS JW f
liqu ide en pâte en poudre

S TÉ L ’A V E B È N E  35 d 'Anjou  - P A R IS  8e

POMPES 
PFYFFER

24, rue de Milan

PARIS (IXe)

Tél. TRIN ITÉ 44-34, 44-35, 44-36 

R .C . Seine nQ 232.709-B

FABRIQUES 
de Produits de chimie 

organique
DE LA IRE

Parfums synthétiques
Produits pharmaceutiquBS

Matières plastiques

SIÉSE SOCIAL : 129, quai Stalingrad
ISSY-LES-M O ULIN EAUX 

(Seine) 
téléphone: michelet 32-40

S o c i é t é  F r a n ç a i s e  d e  l ’ A m i a n t e
Direction Comm erciale :

61, rue J.-P. Timbaud —  PARIS (XIe) —  Tél. : OBE. 31-34, 31-35, 31-36

L ’ A M I A N T E
so u s toutes s e s  form es et dans toutes s e s  app lications
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S E S  TRAITEMENTS APPROPRIÉS 
POUR TOUTES INDUSTRIES ET 
L'ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES

IN ST A LLA T IO N S T O U S  D É B IT S -H A U T E S  R É F E R E N C E S /

TECHNIQUES

= L A LA V E DE VO LVIC  =
FOURNITURES SPÉCIALES

pour usines des produits chim iques et d 'engraîs 
Tours de g lovers et de G ay-Lussac - Tours dénitrantes 

Colonnes de condensation et tuyaux de conduite pour C L H  
C o uverc les de cornues à N O sH

BACS EN UNE OU PLUSIEURS PIÈCES
Poudre - M eules - Platines et segm ents d ivers pour papeteries

TRAVAUX EN TOUS GENRES

B. M OITY et ses enfants
à V O LV IC  (Puy-de-D ôm e) - T e l. : n° 5

F O R M A L D É H Y D E  ET D É R I V É S  
S O L V A N T S  C E L L U L O S I Q U E S

) ET TO U T P R O D U IT  P R O V E N A N T  )
{ D E  L A  C A R B O N I S A T I O N  t
'  D E  B O I S  E N  V A S E  C L O S  J

\ •  I

Etabl. LAMBIOTTE frères S. A.'
J 20, Rue Dumont-d'Urville, PARIS, 16° \
\  P A S S Y  0 9 - 3 3  {

LA F I L T R ATI ON I N D U S T R I E L L E  
Marc VERNAY i ng .  e . c . i . l .

Ancienne Malson J .- a  VERN A Y  .  rond«* sn 188P
V ILLEU R B AN N E  (RhôneJ. -  19, rue tOUlS-DuCTOlze. ~ V ILLEU R B AN N E  (Rhône*

F ILTR E R O T A T IF  C O N T IN U  -  F ILTR E  
R O T A T IF  A  D ISQ U ES  -  F IL T R ES  A  
M A N C H E S  (»ou» modélet), —  F ILTR E A  
V ID E . -  F ILTR E  PR ESSE —  FILT R E  PP 
pour papeteries. -  T A B LE  ÊG O U T TE U SE 
• I  S ÉC H E U S E . —  ÉP A ISS ISSEU R  D Ê C A N . 
TEU R C O N T IN U . -  C LA S S IF IC A T E U R - 
SÉP A R A TEU R  A  C U V E . —  SÉP A R A TEU R  

H Y D R A U LIO U E . 
A G IT A T E U R S  A  P A LE TT E S  (7 B 0 d è l« ) . 
A G IT A T E U R S  A  H É L IC E S  ( U  m o d è le ). 

A P P A R E IL S  OE FL O T A T IO NACCKSSOIBCS Ol YILTStTIOK »
Pompes 4 vide com presseurs.— Vidange 

autom aliquo, —  Pompa i  diaphragma. 
Enécufion de tout noire m atériel en BO IS . 
A C IE R .  F O N T E . P L O M B , Ê B O N IT E .  

M É T A U X  S P É C I A U X

T O U S  M A T E R I E L S  P O U R  U S I N E S  D E  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S

LA LIBRAIRIE DE DOCUMENTATION
E S T  V O T R E  L I B R A I R I E

Faites appel à nos services afin d'améliorer votre documentation 
et de maintenir à jour les collections de votre bibliothèque. 
Consultez nos bibliographies et nos annonces de parutions récentes.

W H IT T A K E R
Fibro M an u a l...............................................................................................F r . 1 . 370

W E IS S
Verwendung der Kunststoffe in der Textilvered lung  •• 2 .5 8 0

G A R N E R
Textil Lab o rato ry  M a n u a l ....................................................................  1 .9 5 0

C O O P E R
Lab o rato ry  M anual of Textile  C h e m is t ry ...............................  850

F A C H A D R E S S B U C H  der Te x tilin d u strie ..............................................  2 .8 0 0
R O U S S E T

A nnuaire  des Produits C h im iq u e s .................................................  2 .0 0 0
M O IL L IE T  & C O L L IE

Su rtace  A c t iv i t y ............................................................................................  4 .2 5 0
W E IS S B E R G E R

Technique o f O rg . C h em . V o l. I l l .................................................. 4 .3 0 0

V A N  LA ER
Ch im ie  des Ferm entations. 2e ed ition  1949  F r . 1 .20 0

A D V A N C E S  in C a rb o h yd ra te  C h em istry . V o l. I V ........................  3 . 4 0 0
« in Protein C h em istry . V o l. V ........................................... 3 .2 5 0
« in C a ta ly s is . Vol. I I ................................................................ 3 .0 0 0

LA N D O LT-B Ö R N S TE IN
Physikalisch-chem ische Tab e llen . 6e ed ition  1950

Volume I . I re p a r t ie .............................................................................. 1 4 .5 0 0

M A N N  F. G .
C h e m is lry  of H e te ro cyc lic  Com pounds. V o l. I —  

D erivatives o f Phosphorus - A rsen ic  - A ntim ony 
Bismuth - S ilico n . Prix de so u sc r ip t io n ............................... 2 . 1 0 0

L I B R A I R I E

S O C IÉ T É  D E PR O D U CTIO N S D O C U M EN TA IR ES
28, rue Saint-Dominique - PAR I S  (7e) 

- É D I T I O N  - P H O T O C O P I E S  - B R E V E T S  - T R A D U C T I O N S
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LES MÉTAUX PRÉCIEUX-----------
DAN S TO U TES L E U R S  A P P LIC A T IO N S

Scientifiques et Industrielles

c OMPA0NIE des M é t a u x RÉCIEUX
Société Anonyme au Cap ita l de 100.000.000 de francs

Siège Adm inistratif et Comm ercial Usine
56, rue Turb igo , PA RIS-B0  ̂/ 5 , rue Dareau, PA R 1S -I4C

TURbigo 87-96 e t 19-19 PORt-Royat 01-51 e t  01-52
Adresse télégraphique :  M EPRECO -PA RIS

A C H A T  - V E N T E  - A F F I N A G E  -  T R A I T E M E N T S  S P É C I A U X

V E R R E R I E  ET  F O U R N I T U R E S  DE L AB ORA TOI RE S

VERRE
PYREX

C O N S T R U C T I O N  
DE T O U S  

A P P A R E I L S  
S U R  C R O Q U I S

A  M  P O* U L E S 
P O U R S É R U M S

ETS BO U RSEU IL
2 4 , Rue A . de V ig ny - TO U RS (I.-&-L.)

Téléphone : 38-39

SULFATE de NICOTINE 40 %  
NICOTINE ALCALOÏDE 95/97 °/„ 
OXYCHLORURES de CUIVRE 
S U L F A T E  d e  C U I V R E

S O C IÉ T É  DE L 'IN D U ST R IE  C H IM IQ U E

“ L A  G A U L O I S E ”
32, ru e  Th o m a s s i n ,  32  —  L Y O N

Téléphone : G a illle to n  5 5 .0 1

ÉVAPORATEURS
C O N C E N T R A T IO N  - C R IS T A L L IS A T IO N

C OCHRANE
É C H A N G E U R S  T H E R M I Q U E S

S ié  Récupération Therm ique & Épuration
98, rue de Charonne - P A R IS -X I1' —  Téléph. : R O Q . 15-13

PYRENE

ù f -

ETS PHILLIPS & PAIN
M O N T R O U G E - S E IN E

LA TECHNIQUE INTÉGRALE
Anciennement “ LE CHAUFFAGE IN TÉGRAL ”

I I ,  R u e  de  la P é p i n i è r e  - P A R I S - V I I I «  - Té l .  E U R .  3 8 - 4 7  e t  3 8 - 4 8

O

ÉTUDIE ET EXÉCUTE TOUTES INSTALLATIONS de CHAUFFAGE, VENTILATION et SÉCHAGE
C H A U F F E R I E S  - C H A U F F A G E  D E  L O C A U X  

C H A U F F A G E  D E  C U V E S  E T  D ' A U T O C L A V E S  

N O M B R E U S E S  RÉFÉRENCES
É T U D E S  E T  D E V I S  S A N S  F R A I S  N I  E N G A G E M E N T
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78-80, Boulevard Saint-M arcel 
P A R IS - :-  T é l . :  Port-Royal 30-92CORBLIN

COMPRESSEURS A MEMBRANE ( Pressions 
POMPES A MEMBRANE A D ÉB IT ) jusqu'à 
VARIABLE, RÉGLABLE EN MARCHE ( 1 000 kg/crrv

ÉCHAN GEURS DE T E M P ÉR A T U R E  
CU IVRE ET  AC IER  INOXYDABLE 

PO M PES  A V IS , BRONZE ET AC IER  INOXYDABLE 
R O B IN E T T ER IE  A C IE R  IN O X Y D A B LE

TOULOUSE

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

TOUS LES DOCUMENTS
c i p j P c t â z ,  d i e  - & Z  ' f r v o d r i

I /U, rue rierre-Legrand, LILLE
—  Téléphone :* 3I0 06 —

Tous appareils pour 
produits chimiques

Broyeurs à marteaux oscillant

Broyeurs a cylindres 
Mélangeurs broyeurs 

Malaxeurs Délayeurs Pétrisseurs 
Délayeurs rapides électriques 

Broyeurs à boulet

POUR B O N B O N N E S ;  ef TOURIES  
DE TOUTES C O N T E N A N C E S

TARIF DES TRAVAUX DE PHOTOCOPIE
__________________ P o ur rvot A bo nné»

Photocop ie sur pop  
négative (bkw: *vr notfl lo pop«.
positive (noir su' blonc!

la  p a g e . Rue des} Dodanes  
l O U H A N S

.’ KotomicrofltopW» »et fili» 
B a n d e s  de S  Im a g e »  ï  ov» I f .

D. P. DEM ARN E -  S E N S -s/ -Y O N N E  .....
IN G . E. C. P. Ancien fabricant de Blanc de Meudon 

Bureau de P A R IS  : 8, rue A lbert-Sam aîn  - G A L . 56-82
C A RBO N ATES DE C H a UX  naturels {toutes qualités, toutes finesses) 

C A RBO N ATES DE C H A U X  précipités - B LA N C S  de M EU D O N  lavés 
FLEUR  de C H A U X  ventilée - SULFATES de C H A U X  et de BARYTE

•A cide Sulfurique 
• Superphosphates 

\ • N itrate de Potasse
j  brut et raffiné.

J  •  A Z O T E  • 

E N G R A I S  C O M P O S É S
C o m p l e t s  e t  C o m p l e x e s
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Sinex (Le Matériel)........................
Si n nova............................ couvert.
Socetec...........................................
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CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
SCHILTIGHEIM - STRASBOURG

S. An. au Cap ita l de 80.000.000 de Francs 
Siège Social et Usines à SC H ILT IG H E IM  

(Bas-Rhin)

P L A T E A U X  C I R C U L A I R E S
SÉCH OIRS ARMOIRES 

SÉCH O IRS TUNNELS 
SÉCH OIRS A TA B LIER S  

etc...

Pour tous Produits
M achines à pu lvériser et régénérer les masses épurantes 

B U R EA U  DE VEN TE pour la région parisienne :  66, rue de Rom e, P A R IS  (8^) - Tél. :  LA B orde 81-25

dre cristalline blancheAspect 

P. M. 

P. F. 

Volatilité non volatil

Pureté

ÎAINT.GO**'*«

DÉPARTEMENT DES PRODUITS ORGANIQUES
1 bis, Place des Saussaies, PÆ-RfS'TViïfcl - Tel. Anjou'21-62 ou Anjou 58-62



Turbo-
agltateur

de
laboratoire

Pulvériseur 
de grosses 

granules

Installation de 
granulation 

d 'engrais composés

ACIDE SULFURIQUE
Nouveaux fours à pyrites et à soufre. Dépous- 
siéreurs électrostatiques. Chambres de Plomb
Brevetées - Glover - Gay-Lussac. Concentration 
avant Glover sans combustible. Concentrations 
perfectionnées avec combustible. Installations 

de Contact avec masse au Vanadium.

SUPERPHOSPHATES
Caves continues système"MORITZ-STANDAERT" 

capacité 5 à 40 tonnes-heure. 
Granulation d'engrais 

système "M OR ITZ  - STURTEVANT". 
Broyeurs à Galets - meules, pour le broyage 

du phosphate.

E L E C T R O C H I M I E
Chlorolyseurs - Oxhydrolyseurs, - Javelliseurs 

Chlorateurs, etc...

A P P A R E I L L A G E
Turbo-agitateurs - Turbo-broyeurs colloïdaux, 
filtres, Cristallisoirs mécaniques, Broyeurs 

"STURTEVANT" pour laboratoire.

F O U R S  D I V E R S
Installations diverses.

Broyeur à galets typé B.G. 
avec sélecteur

RENË&JEAN

RITZ
E T U D E S  ET  CONSTRUCTIONS D’USINES ET DE 
MATÉRIEL POUR LES  IND U STR IES C H IM IQ UES 
3 ,Avenue de Pomereu CHATOU IS e tO I. Tél:12£1

IM PR IM É  EN FR A N C E . IM P. C H A fX , 20, rue Bergère, PARIS. —  1186-3*50.

DU PLUS PETIT APPAREIL

DES USINES DE PRODUITS CHIMIQUES


