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•

I N S T A L L A T I O N  D ’ U S I N E S  
C H I M I E  & É L E C T R O C H I M I E  

@

Études et constructions 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’INSTALLATI ONS ANNEXES  

•

Electrolyses avec cellules à 
mercure et cellules à diaphragme 
pour la production du chlore 
e t des a lc a lis  c a u s tiq u e s

C h lo re  liq u id e , a c id e  chlor- 
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 e r o x y d e  d e  c h l o r e

Eau o xy gé né e ,  Pe r su l f a t es  
Permanganates 

G

I N S T A L L A T I O N S  
P O U R  LA F A B R I C A T I O N  DE

Acide sulfurique, oléum 20 à 60°/o 
Ammoniaque et acide nitrique, 
C a r b o n a t e ,  b i c a r b o n a 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  d e  v y n i l e  
Engrais divers
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Les Journées Internationales 
Je l’Analyse et des Essais 
organisées par la Société de 
Chimie Industrielle, avec le 
concours du Groupement 
Technique de l’Analyse et des 
Essais, auront lieu à Paris du 
20 au 24 Novembre 1050 à 
la Maison de la Chimie. Simul
tanément, une Exposition  
Générale de Matériel de La
boratoire et d’Appareils de 
Contrôle Industriel construits 
dans le monde entier se tien
dra à partir du Samedi 1». 
Ces deux manifestations  
d’actualité, auxquelles les in
téressés se doivent de parti
ciper,  feront le point de 
l’ensemble des Techniques.

Inscriptions aux Journées, Participations à l'Exposition, Insertions dans le Programme, 

Catalogue, etc... 28, rue Saînt-Dominîque, PARIS - T é l é p h o n e  : INV. 10-73
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CONCERNE

l e  SO U D A G E

O X V A C É T Y L É N IQ U E

L E  SO UD O -BRA SA GE

O X Y C O U P A G E

LA  T R EM PE S U P E R F IC E L L E

L E  SO U D A G E  
é l e c t r i q u e

LE  SO U D A G E  A 

L 'H Y D R O G ÈN E  A T O M IQ U E

LE  SO U D A G E  
A T M O SPH ÈR E

A  L ’A R C  E 
D ’A RG O N

L A  S O U D U R E  
A U T O G È N E  
F R A N Ç A I S E

Société Anonyme au Capital de 228.252.000 frs 
Siège Socia l : 7S, Q uai d ’O rsay  - P A R IS  (7r) 

D É P A R T E M E N T  M A T É R IE L  
D E  S O U D U R E  î 

2?, A venue C lau d c-V e llè fau x  - P A R IS  (10*) 
T é l .  B O T x a r is  44-44 i  4?

A u g m e n t e z  la S é c u r i t é  
d u  P e r s o n n e l  et  

r é a l i s e z  d e s  É c o n o m i e s
En tissu im prégné d ‘une m atière plastique spéciale, 
muni à l’intérieur d ’un textile absorbant la 
transpiration

LE GANT P.V.C.
assure une protection com plète des M AINS. 
Il p rotège parfaitem ent contre :
L E S  B L E S S U R E S  d ues aux travaux d ’ate lier 
et aux machines (emboutissage des tôles graissées, 
aux arêtes coupantes), manutention des métaux, 
des fûts métalliques, décapages, etc...
L E S  B R U LU R ES  dues aux acides : nitrique- 
sulfurique, même fluorhydrique ; dues aux alcalis 
et aux caustiques vio lents ; dues aux matières chi
miques, solvants, peintures au bitume, les hydro
carbures, huiles m inérales ou végétales.
Les gants P .V .C . sont souples, ils ont une 
résistance mécanique supérieure aux
gants normaux de la m eilleure qualité  ; im perm é
ables arux rayons "  A lp ha  et Beta " .  Leur longue 
durée d ’existence apportera des économies subs
tantie lles au budget Pro tection.

Éts SHENDON & C"
1, rue Bourdalaue, PflRIS-90 (Angle rue de Ghâteaudun - TRU. 70-10

FA BR IQ U ES

de LAIRE

Parfums Synthétiques, Spécialités 
Produits Pharmaceutiques, 

Matières Plastiques.

129, Quai de Stalingrad 
ISSY-LES-M O U LIN EAU X (Seine) 

M ICHELET : 32-40, 41, 42



domaines

•  Puissance et robustesse.
•  Puissance de l’organisation A .O  

mise au service de ses clients
•  Puissance des moyens de pro 

duction des A .O .

/ y .  » . r , w, -am,
U t e l l e r s  a

DE LA CO M PAG N IE GÉN ÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
S. A .  A U  C A P I  T A  L D E  3 M l  L L I A R D S  D E  F R A N C  S 

Rue d'Ambert — ORLEANS — Tél. Orléans 31-81
A G E N C E S  D E  V E N T E  : T O U T E S . L E S 'S U C C U R S A L E S  D E  L A  C O M P A G N IE  G É N É R A L E  D 'É L Ê C T R IC ÎT É



VI

S T A N

SOLVANTS

D A R D  F R A N C A I
82,  Avenue des Ch  
P A R I S  ( 8 e )

PLASTIFIANTS

SE DE S  P É T R O
am ps-Élysées, 82 

BA L 46-24

CAOUTCHOUCS
SYNTHÉTIQUES

LES

DÉTERGENT

ESSEN C ES  S P È C IA L E S  
S O LV A N T S  O X Y G É N É S  

W H IT E  SP IR IT  
SO LV ESSO  100

Déparfem

N U SO  90

N U SO  55 
lent produits chimiques

BU TYL 
P A R A C R IL  
V IS T A N E X  

S-PO LYM ERS 
et caoutchoucs de syi

S T A N Y L  
(Arylalkyl sulfonate 

de soude)

ithèse

R O U L E A U X  •  D I S Q U E S  « F E U I L L E S  
P O U R  E N R E G I S T R E U R S  T O U S  S Y S T È M E S

ÉTABLISSEM ENTS
A N D R E  C A R L I E R

Ingénieurs E P C 
S P É C IA L IS É S  D E P U IS  1923  

4 6 . rue Vercingélorix , P A R IS  (1 4 ") 
Téléphone : S U F  27-39  

Agent : C . C A C A R IÉ  
7, p lace M aréch o l-Pé la in  - L Y O N

K! AIMUMillg

E S C H E R  W Y S S
Z U R IC H  (Suisse)

E S S O R E U S E S  ET D É C A N T E U S E S  A U T O M A T IQ U E S  
A P P A R E IL S  DE C O N C E N T R A T IO N  

ET DE D IS T IL L A T IO N  - A U T O C L A V E S  
TURBOCOMPRESSEURS et TURBO-SOUFFLANTES 

Ventilateurs :: Turbines à vapeur :: Turbines aérodynamiques 
Evaporateurs :: Chaudières à vapeur :: Chaudières électriques 

Turbo-pompes d’alimentation

A g en t général en France : A* LIOMIN, lng. E. P. Z. 

35 , rue de la B ienfaisance, P A R IS  (8e) LABorde 15-04

| B k l  78-80, Boulevard Saint-M arcel v U i t u L l  INI P A R IS  Tél. : Port-Royal 30-92 

H

COMPRESSEURS A MEMBRANE ( Pressions 
POMPES A MEMBRANE A DÉBIT 5 jusqu’à 
VARIABLE, RÉGLABLE EN MARCHE ( 1 000 kg/cms

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

P O M P E S  A V I S ,  BR O N Z E  E T  A C I E R  I N O X Y D A B L E  
R O B IN ETT ER IE  A C IE R  IN O X Y D A B LE  

•

I N S  T A  L L A  T I O N S  F R I G O  R I  F ! Q  U E S

T O U S  LES PRO BLÈM ES DE S IP H O N N A G E  
sont résolus par le nouveau m atériel breveté de la

M A N U F A C T U R E  F R A N Ç A I S E  DE  
V I D E - T O U R I E S  A U T O M A T I Q U E S

pour v ider les grandes capacités mobiles :
Containers, W agons-Citernes, Cam ions, etc... 
Débits horaires de 1.500 à 25.000 litres 

Études spéciales pour chaque cas. Réalisation rap ide

169, avenue V ictor-H ugo - P A R IS  (16')
Téléphone : C O P e rn ic  42-26

Évitez le rodage de vos robinets

« • lU ä E I d i«
S A U N D E R S  

V A L V E  C O ,  L T D

A  M E M B R A N E

é m u : !>]=!;«
CWMBRAN - MONMOUTHSHIRE 

ENGLAND

les  e n n u is  d a n s  y o s  c a n a l i s a t io n s ;

É v ite z  l 'u s u re  d e  vo s  jo in t s ;

É v it e z  d e  g a s p i l le r  v o t r e  te m p s  e t  v o s  e f f o r t s  
p o u r  ro d e r  le s  s iè g e s  m é ta l l iq u e s  d e  vo s  
ro b in e ts .

IL  EST  B E A U C O U P  P L U S  F A C IL E  d 'installer 
des soupapes à membrane Saunders et quand, 
après un long service, il est nécessaire de rem
p lacer le siège, dévissez simplement le chapeau, 
enlevez la v ie ille  membrane et remplacez-la par 
une autre de même gualité .

AGENTS EXCLUSIFS POUR LA FRANCE : S. A. pour la vente des Raccords Suisses, 14, rue Froment, Paris (X Ie)
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Colorants et 
Produits Auxiliaires 

Textiles

Ciba Société Anonyme  
Baie (Suisse) 

Usines succursales à 
St.Fons (Rhône)
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Pub. A. CABUIL

Nos Etablisse
ments sont heu
reux de mettre à 
votre disposition, 
à  des conditions 
particu liè rem en t 
i n t é r e s s a n t e s ,  
tous les

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
courants, destinés 6 votre Personnel. 

Articles garantis "  P U R  C O T O N  M 
Vente directe du Fabricant.

Nous sommes égalem ent spécialistes de 
" L IN G E  DE M A IS O N "

Pour tous renseignements, p r ix , conditions, adressez-vous 
aux

10. Rue Saint-Charles, A RM EN TIÈRES - Tél. 776

Pour le Contrôle Industriel 
L ’a p p a re il

MICRO-MÉTAUX
- conception classique
- méthode photographique 

oveccham bres universelles
- puissance, rap idité, inter

changeab ilité

(  P H I L I P S  M E T A L F Q
«ivtNocn 2(43

FONTAINE REFRIGERANTE

!  M  Ä C
85-87. RUE N.-D. DES CHAMPS, PARIS (6’). TÉL. ODÉON 11-23 +

directement 
sur l  arrivée d'eau

U S I N E S
CANTINES
BU R EA U X

HOPITAUX
H O T E L S
N A V I R E S

une saukce 
d e e u t

Voici pour les Recherches le :

SPECTR0-G0NI0MÈTRE
A p p are il d ’analyse  crista llograph ique béné

ficiant des tout derniers progrès de la physique 
atom ique.

- enregistrem ent graph ique
- détection p ar com pteur de 

Geiger-M uller
- n . am plification proportionnelle

'- ''i ' - fonctionnement autom atique
- précision incom pararab le



IX

F a i t e s  a p p e l à  C A L C O

Pour vos besoins de

S U L F A G U A N I D I N E
La SULFAGUANIDINE est aujourd’hui la sulfamide de choix pour le traitem ent de 
la dysenterie bacillaire aiguë. Elle s’est aussi avérée incontestablement p“ écieus^

bmccalc T s k PF A G U A S fe F dan8 Ł  ^  ^  Ad™ ^  par la voieccaie, la SULFAGUANIDINE possède une solubilité relativement élevée conjointe
ment à une faible absorbabilité par les intestins. Elle exerce ainsi une action locale 
bacténostatique et bactéricide dans le tractus gastro-intestinal inférieur. CALCO le 
plus grand producteur mondial de sulfamides, oiTre aux fabricants de produits phar
maceutiques une source assurée d’approvisionnements en SULFAGUANIDINE et nour 
tous les autres produits ci-dessous :

CALCO 
vend toute 
cette 
gamme 
de
produits*

SULFADIAZINE U.S.P.
( e t  s e l  so d iq u e )
... la sulfamide de choix 
Sulfaguanidine U.S.P. 
Sulfamérazine U.S.P. 
Sulfamérazine sodique 
Sulfa diméthylpyrimidine 
Sulfanilamide U.S.P.
(e n  p o u d re , c r is ta u x , m ic ro n is é e )
Acide amino-acétique N.F.
Pantothenate de calcium 
(D e x t r o )
Riboflavine 
Chlorure de choline 
Gtrate de choline dihydrogéné 
Cinchophène N.F.
(e t  s e l  so d iq u e )

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

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 X P O R T  D E P A R T M E N T

C A L C O  C H E M I C A L  D IVISIO N a m e r / c a n  G jan am id

Néocinchophène U.S.P.
Acide mandélique N.F.
(e t  s e l  c a lc iq u e )

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

Acide niconitique 
Acide para-aminosalicylique 
TB, Thiouracil 
Nicotinamide U.S.P. 
Phénoîhiazine N.F.
(p o u r  u sag es v é té r in a ir e s )

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

C O M P A N Y

30, R o ck e fe lle r P la z a N e w  Y o rk - C ity , U . S. A .
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Tous traitements des
EAUX INDUSTRIELLES

ET POTABLES
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PRODUITS ÉCHANGEURS D’IONS ALLASSIONS et ZERWAT

l'Auxiliaire des Chemins de Fer et de l'Industrie
S. A. AU CAPITAL DE 181.500.000 FPANCS 

Q u ai Ju ies-Guesde - V IT R Y -SU R -SE IN E  (Se ine) - ITAÎ Î e 20-45
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H Y D R A Z I N E  e t  D É R I V É S
H ydrate  et sulfate d'hydrazine 
Chlorhydrate de sem icarbazide 

Thiosem icarbazîde

H Y D R O X Y LA M IN E
C h l o r h y d r a t e  e t  s u l f a t e

AZOTURES
de baryum, stront um, sodium 

«

SERVICE des POUDRES
DIRECTION CENTRALE - SERVICE COMMERCIAL 

11, Boulevard M orland  
~  P A R I S  - I V e « *
T é l é p h o n e : A R C H I V E S  8 2 - 7 0

c o u r r o i e  trapézoïdale  
in d u s t r ie l le  f r a n ç a is e

- suppression de l ’ usure des paliers et de la 
fatigue des machines 
— sécurité  des o uvrie rs  

— rendem ent de la transm ission

D e m a n d e z  n o s n o u v e lle s  ta b le s  de  
c a lc u ls  to u t  fa its .

UVELIER
Rue Greuze — LILLE

Autres fabrications
Courroies plates agrafées , 
ROKO, BA LA TA ouG O M EX , 

PO IL D E CHAMEAU, CO 
TON COUSUE, CAOUT
CHOUC S.R.L., COTON 
TISSE, COTEX, CUIR. 
Courroies p la t e s  

sans fin V IX  et 
V IXOR.



LE GRAPHITE IMPERMÉABLE " KARBATE ”
Possède des  ̂ caractéristiques qu’aucun autre matériau  
ré s i s ta n t  a la c o r r o s i o n  p u is s e  c o n c u r r e n c e r .

Tuyauterie et raccords de tuyauterie en
K A R B A T E . U ne gam m e com p lète depuis le 
diam ètre de 25 Z  ju sq u ’à 250 Z.

R éfrigérant à ruissellem ent K A R B A T E . 
T ubes sim ples em pilés pour form er un  
ensem ble vertica l.

Échangeur de chaleur K A R B A T E  à faisceaux  
tubulaires. M odèles standard ou sp éciaux. 
Surface d ’échange ju sq u ’à 60 m 2.

Pom pes K A R B A T E . E ntretien  m inim um
dans les con d itions les p lus corrosives.

É changeur de chaleur K A R B A T E  sous 
form e de plaque. C onstruction robuste pour  
chauffage ou refroid issem ent de réservoirs.

V annes K A R B A T E . F on ction n em en t sûr et  
économ ique.

Ahsorbeur K A R B A T E  pour acide clilorliy- 
drique. E n sem b le com p act de conception  
m oderne e t  à h au t rendem ent.

Chambres de com bustion pour acide chlorhy- 
drique. C om bustion d irecte sans corrosion  
des gaz hum ides en p roven an ce des cellules. 
In sen sib les aux chocs therm iques.

Tours K A R B A T E . M odèle standard pour les 
opérations d iverses d ’ab sorp tion ,de d istilla 
tion  e t  d ’ép uration .

S im p le s  d i lu e u r s  d’a c id e  s u l f u r iq u e
K A R B A T E . A ppareil ferm é, économ ique et 
efficace.

Résiste à la plupart des produits corrosifs.

Coefficient de transfert de cha leu r supérieu r à 
celui de la plupart des m étaux couram m ent 
utilisés.

Ne contamine pas les solutions.

Faible densité.

Insensible au x chocs therm iques.

Facile à couper et à assem bler.

Équipement standard soigneusement étudié.

Emploi consacré par de nombreuses années 
d 'expérience.

C o n s u l t e z - n o u s  p o u r  v o s  p r o b l è m e s  d e  c o r r o s i o n .  
N o t r e  S e r v i c e  T e c h n i q u e  es t  à v o t r e  e n t i è r e  d i s 
p o s i t i o n  p o u r  v o u s  c o n s e i l l e r  o u  s u j e t  d e  v o t r e  
i n s t a l l a t i o n .

P O U R  T O U S  R EN SE IG N EM EN TS  
s’ad resser à :

Compagnie Industrielle SAVO IE  ACHESON 
12, rue du Général Foy 

P A  R I S - 8 ’

NATIONAL CARBON DIVISION
UNION CARBIDE AND CARBON CORPORATION

Foreign Department • 30 East 42nd Street 
New York 17, New York, U. S. A.

La marque KARBATE désigne des m atériaux en carbone et en graphite im per
méable fabriqués exclusivem ent par la NATIONAL CARBON DIVISION UNION  

CARBIDE AND CARBON CORP
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A i r  c o n d i t i o n n é  -  Ventilation
Conditionnement de l ’air pour l'industrie, les laboratoires, les bureaux. 
H um id ifica tion  et d e sh u m id ifica tio n . S a lle s  à tem p éra tu re  co n sta n te . 
Filtrage d'air. Aspiration des vapeurs et buées.

SECHAGE
CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
CHAUFFAGE DOMESTIQUE

‘■CONSTRUCTEUR INSTALLATEUR 
13,  R U E  E R N Æ S T - C R E S S O N  • P A R I 5 - I 4 *  -  T É L .  S É G U R  17-73 ET 17-74

l ï e c h n i c a l

RÉACTIFS ORGANIQUES 
POUR L'ANALYSE

LA RECHERCHE

AC1D E R U B E A N IQ U E  • “  B E N Z O IN O X IM E  

A C ID E  T R IC H L O R A C E T IQ U E  

C A C O T H E L IN E  • a a’ D IPY R ID IL  

D IP H E N Y L A M IN E  S U L F O N A T E  d e B A R Y U M  

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

R H O D IZ O N A T E  D E P O T A S S IU M  

N IT R O N  • X A N T H Y D R O L
etc ...

MATIÈRES PREMIÈRES POUR L'INDUSTRIE
Catalogue sur demande

LABORATOIRES du BOIS de BOULOGNE
33, Rue Voltaire, PUTEAUX

Téléphone: LON. 13-60
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Déminéralisation
des eaux s

a£cup£ration OtBEHZOLflCEDES SOLVfiHTS
ÉPUHSIIOH DÉSHYDRcrario» DES GflZ

CHARBONS A CÍIFS, CEES DE SILICE 
TERRES DÈCOLORANfES, AGENTS FILTRANTS 

(CHAN GEURS D'IONS, DOLOMIE ACTIVEE

CARBONISATION 
ET CHARBONS ACTIFS

D EP O U SSIER A G E, O ÉG O U D RO N N A GE ÉLECTRIQUE

50W», Rue de Lisbonne, PARIS (8*). Tél.: CAR. 82-00 à 07

TOUS PROBLÈMES DE PRESSURAGE
PRESSES CONTINUES —  PRESSES HYDRAULIQUES 
P R E S S E  H Y D R A U L I Q U E  DE L A B O R A T O I R E

PH. OO. M. Montage V.

T é l é p h o n e  :
A V R o n  25-15 

25-16 
38-34 PRESSOIRS COLIN

PH. OO. M. Montage C.

21-27, rue J.-J.-Rousseau
M ONTREUIL-SOUS-BOIS

(Seine)



t u y a u t e r i e s  
P I P E S -  I I N  E S 
C H A U D R O N N E R I E  
C H A U F F E R I E S  
PARCS A COMB. LIQUIDES, 
RESERVOIRS-CHARPENTE

HO, Rue de Richelieu 
P a r is  (2") - RIC. 86-55
ATELIERS à BONNEVAL (E-S-L.)C I T E C5 millionsr. I cap

L'AIR LIQUIDE
SOCIÉTÉ ANONYME

75, QUAI D’O RSAY - PARIS

:  11 USINES EH FRAKI 0  » L ETWHEEI DEPOTS DANS LES PIUHCIPUES VILLES :

VOIR AU 801YIN OE P A ïl S P#O F E î 51 O N S 
A LA lUÈtiQUf - OXYGiNi - LA USTE OES USINES

INSTALLATIONS
Ot PRODUCTION POU* LIS CAZ Ct-CONTAI IT OI LIQUÉFACTION fOUA AC'DE CAAAONIQU»

COMPRESSEURS
iPfCLAUTf DIS HAUTES PRIMIONS 

■

MATÉRIEL
4 ,  S o ud u re  «t d O xy -C o u p o g e

AOSINETS SPECIAUX POUR CAZ COMPRIMES 
lOUTtllLfS POUR ACÉTYltNl OISSOUS 

AtClMINTS POUR TRANSPORT I» UTIUSATION OIS GAZ UOUtftCS
M ACHINES D 'O XV -C O U PAO E 
ET DE TREM PE SUPERFICIELLE

EAU OXYGENEE
TOUTES CON Cl NT RATIONS

PERCARBO N ATE OE SO UDE

AMMONIAQUE
frUOI-CT CONSTRUCTION D‘APPAREILS POUR LA LKJUfFACTION ET LA SÉPARATION DES GAZ DE DiSnilATlON DUcomusmus a haut» ct »amiTIMPÍRATURU

P R O D U ITS  C H IM IQ U ES
Goudron et produits du goudron 

Colorants de goudron 
Acides et sels organiques 

M atières plastiques 
Trichloréthylène -f- Dichloréthane 

Saccharine Pagoda  Brand 
C omposés de nitrogène et du soufre 

Cyanures 
Ch lore liquide 

Alun chromo-potassique 
Couleurs, laques et glaçures 

Produits ch miques purs pour laboratoires 
Produ’ts pharmaceutiques 

Produits cosmétiques

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

et des MATIÈRES PREMIÈRES
Tél. : 27 .944  - Té légr. : Chem apol-Praha9, Panskà, PRAGUE II, Tchécoslovaquie -

lï
u

r
s

a
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A P P A R E IL S  de
F IL T R A T IO N

S T E IN  nT R O U B A IX
S o c ié t é  A n o n y m e  au C a p ita l  de 280 .000 .000  f i s

24, rue Erlan g er, Paris-I6 '-Tél. + JASmin94-40
USINES : Roubaix - Lannoy - La C o u î neuve r

Filtre continu “ O L IV E R ” à tambour 
Filtre continu “ O L IV E R ” à disques 
Filtre continu “  D O R R C O ” à tambour 
Filtre à pression 44 SW EETLA N D  ” 

Filtre à pression 4 1 K E L L Y "

Filtre OLIVER à disques.

La grande variété  de types de filtres que nous tenons à votre 
disposition, et notre large expérience dans ce domaine nous 
p lacent au prem ier rang pour vous guider de façon sûre et 

exacte dans 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 M alesherbes - PARIS-8'- - A N J . 90-70

Tjuu’lfi’vrq le 'undenxeni de

VOS ANNONCES
Par une présentation artistique 
et suggestive. Consultez pour 
votre Publicité les services 
techniques de la

SOCIÉTÉ DE PBODUCTIOHS DOCUMENTAIRES
qui prépareront vos dessins, 
clichés, monographies rédac
tionnelles publicitaires et même 
vos imprimés et éditions pro
fessionnelles.

2 8, r u e  S a i n t - D o m i n i q u e  ( 7 e) 
IN V alides : 10-73 & 6 3 -2 6

“  L A  T E C H N I Q U E  P U B L I C I T A I R E  A U  S E R V I C E  

D E  L A  T E C H N I Q U E  I N D U S T R I E L L E  ”

V A PEU R
CROUPES ÉVAPORATOIRES DE CRANDE CAPACITÉ 

ET A HAUTE PRESSION.

É Q U IP E M E N T S  D E  C H A U FFE
É Q U IP E M E N T S  C O M P L E T S  AU  C H A R B O N  
PULVÉRISÉ - GRILLES MÉCANIOUES - FOYERS 
AUTOMATIQUES . BRULEURS A GAZ - BRULEURS 
A MAZOUT - FOYERS MÉCANIOUES POUR 

LOCOMOTIVES.

FO U RS IN D U ST R IE L S E T  G A Z O G È N E S
FOURS D 'ACIÉRIE - ÉQUIPEMENTS DE FONDERIE 
ET FOURS DE FUSION POUR TOUS MÉTAUX -
- FOURS DE TRAITEMENTS THERMIQUES -
- GÉNÉRATEURS DE GAZ DE CONDITIONNEMENT -

- GAZOGÈNES AUTOMATIQUES -
- STATIONS CENTRALES D'ÉPURATION DE GAZ.

B R O Y A G E
BROYEURS ET PULVÉRISEURS A CHOC. A 
GALETS. A BOULETS - MATÉRIEL DE CLASSEMENT - 

CRIBLES - SÉPARATEURS.

A IR  C H AUD IN D U S T R IE L
PRODUCTION ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

DE L'A IR CHAUD
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Q j o u l e à  t e  à  t i n e â é e à  
ju Są iia a  taillis 325

B L A N C  O M Y A
U s i n e s  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, r u e C a m b a c é r è s  -  P A R I S ( 8e) T é l .  A N J o u  T l - 30 ^

SOCIÉTÉ BELGE DE Ł AZOTE 
PRODUITSCHIMÎQÜISDU MARLŸ

Établissements G. DEVINEAU
26, rue La faye ite  —  PA R IS-9e
 Tél. : TA Itbou t 70-40 à 42 - - -

SEMI-MICRO 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 i q u e s

A ppare il A .  ÉT IEN N E & J .  H ER R M A N N

Ateliers J . HERRMANN-MORITZ Ingénieur-Constructeur
- 40 . rue Pascal, PA R IS  (13e] - Téléphone : G O Be lin s 72-37
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L e s

P r o d u i t s  d e  Q u a l i t é

E x i g e n t . . .

VINYLITE
RÉSINES DE QUALITÉ

Dans la  fabrication  du film  m ince p lastifié , des feuilles 
sans support, ou des tissus enduits sur calandres à 3 ou 
4 cylindres, les résines et les compounds “ V IN Y L IT E ”  
ont des avantages certains sur les autres chlorures de 
po lyvinyle :

• Rythm e de production accéléré,
• Fab rication  à j)lu s  basse tem pérature,
• D u ctilité  plus grande sur Banbu ry ou lam ino ir à 

2 cylindres,
• Réduction de la  quantité de p lastifian t néces

saire pour une souplesse égale.
Ces différents facteurs sont ceux qui sont à la  base du 
succès rencontré par les feu illes et film s V IN Y L IT E .
Notre service technique incom parable est susceptible 
de m ettre à votre disposition toutes les facilités qui 
vous aideront dans la  bonne u tilisation  de ces produits.

L A R O C H E  F R E R E S
46, Rue des M ara is  

Paris X *
Tél. BOT 68-20; 68-21 ; 68-22

BAKELITE D IV IS IO N
UNION CARBIDE AND CARBON CORPORATION

Foreign Department * 30 East 42nd Street 
New York 17, New York, U. S. A.

"V IN Y L IT E "  est une m arque de fabrique de l ’Union Carbide and Carbon Corporation
Chimie et Industrie 2
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A C E T A L  D I E T H Y L I Q U E  
u PHÉNOXYACÉTALDÉHYDE

Aspect liquide mobile incolore.
Odeur faible, aromatique.
P. M. 210.
P. E. 142-145° C  sous 24 mm de mercure.
d2$ 1,0074.
n2£5 1,4844.
Pureté 95 y 0

Livraison immédiate aux Laboratoires de Recherches

S A I N T - G O B A I N
DÉPARTEMENT DES PRODUITS O R G A N IQ U E S
1 bis. P la ce  des Saussa ies, P A R IS  ( V I I I0) - Tél. Anjou 21-62 ou Anjou S8-Ô2

— --------------------------------------------------------------------------------------------------

PAIX & C IE

BEYCOPAL
64, Rue La Boétie, PARIS (88)

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
tous emplois en :

TEXTILE  - CUIR - P A R F U M E R I E  
PRODUITS MÉNAGERS



FONTES ÉMAILLÉES PO U R
LES INDUSTRIES CHIM IQUES

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 OU SANS AGITATEUR
ET TUBULURE DE VIDANGE 

•
TOUTES FORMES-TOUTES CAPACITÉS 

DE 10 A 5.000 LITRES

A U T O C L A V E S
A CHEMISE AMOVIBLE 

ÉMAILLÉE 
9

APPAREILS 
d e LABO RATO IRE 

APPAREILS
e n  FONTE SPÉCIALE 

ETABLISSEM EN TS

D A N T O R O G E A T t  C
35, Rue des CU LATT ES  • L Y O N  • T é l .  : P a r m e n t i e r  2 5 -2 1

P R O
SOCIÉTÉ ANO NYM E AU CAPITAL DE 800.000.000 DE FRANCS

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  

PRODUITS CHIMIQUES
CHLORE ET DÉRIVÉS -  SO UD E -  SO LVANTS CH LO RÉS, HYDROGÉNÉS ET DÉSHYDROGÉNÉS — HUILES DIÉ
L E C T R IQ U E S -  P Y R A L Ê N Ë S -  SU LFU R E  DE CARBO N E -  PH O SPH ATES DE SOUDE MONO, D! ET TRISOD1QUE 
— PYRO ET PO LYPH O SPH ATES — LESS IVES  POUR LE BLAN CH ISSAGE — PRO GICLAIRS — S IL IC A TES  DE 
SO UDE ET DE PO TA SSE -  M ETASILICA TE — PARADICHLO RO BENZÈNE -  OXYDE D'ÉTAIN -  CHLO RURES 

D'ÉTAIN ET DE ZINC -  A C É T A T E  DE PLOMB -  ACIDES OXALIQUE ET FORMIQUE, ETC.

CRYPTOGILS POUR LA PROTECTION DES BOIS
LU TTE  CO N TRE L 'ÉCH AU FFU RE, LES P IQ U RES .D 'IN SEC TES , LA M ÉRULE ET LE BLEU ISSEM EN T DES RÉSINEUX

SPÉCIALITÉS POUR TEXTILE ET TANNERIE
AD JU VA N TS POUR TE IN TU R E , IM PRESSION ET BLANCHIM ENT — SP ÉC IA LITÉS  “  G ILTEX "  -  TAN INS N A TU 

RELS  ET SYN TH ÉTIQ U ES -  HÉM ATINES -  CRYPTO TAN  -  TITANOR

PRODUITS POUR L'AGRICULTURE
IN SECTIC ID ES — ANTICRYPTO GAM IQ UES — HERBIC ID ES

PAPETERIE
CELLULO SE DE CHATAIGN IER BLANCHE -  PA PIERS D’IM PRESSIQN ET D 'ÉCR ITURE

N O T IC 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 IL , 1 0 , O U A I D E  S E R IN , A  L Y O N  (R H O N E ) 
.  .  - INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS ET LABORATOIRES A LA DISPOSITION DE TOUTES INDUSTRIES - . -

GI L



ïis 'iKaVIîSc ©.IFAlâiis'APAM
P p  l in  S .A . R. L. CAPITAL 17.500.000 FR.

g  H H 33, boulevard Jeanne-d 'A rc, M O N T R EU IL - S O U S - B O IS
p 0 ”  t i & f W L à  B I P  - TÉLÉPHONE : AVRon 33-58 et 04-14 -

Ouves 
rondes et ovales

( 2 5  A N S  D’EXPÉRIENCE
MATERIEL EN BOIS 
POUR L'INDUSTRIE

•  Moulage :
Poudres à m ouler pour tous objets 
moulés à usages techniques ou d ivers.

•  isolation électrique :
Vern is d 'im prégnation .

®  Imprégnation et collage :
V ern is et ciments pour p ap ie rs , to iles, 
bois, e t c . . .  Culots de lam pes, p in
ce a u x , e t c . . .

• Emaillage et protection des m étaux:
Vernis sp é c iau x .

•  Fabrication des meules abrasives:
Com pounds et résines liqu ides pour la  
fab rica tion  des m eules.

A vec son anc ienneté  et sa sp éc ia lisa tio n , 
la puissance de production de La Baké lite  
et le sévère  contrô le sc ientifique de ses 
Laborato ires confèrent à toutes ses fa 
brications une qualité  sans é g a le .

IMPORTATION 
EXPORTATION

'm a tiè ie é  'ü h e in iè

S A T C O
I . R U E  DU G É N Ü i F O Y

P A R I S
L A  B . 7 6 - 6 4

t é l ë g . s a t  r a n s c o -p a r i sSOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 30.400.000 FRANCS 
Fondée en 1922

25, Quai Voltaire - B E Z O N S  (S.-&-
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A C O N S I G N E R  
O U  P E R D U S

S í í m S i B  t o u s  p r o d u i
g n nnrriiiim r

F U T S  ET T O N N E L E T S  M E T A L L I Q U E S  ą

T O U S  P R O D U IT S

S O C I É T É  A N O N Y M E  AU  C A P I T A L  DE 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0  DE r  R f l N C S

31 , R U E  D E S  C O LO N N E S -D U -T R O N E  - P A R IS  OÜT» 
IEL. : DIDEROT 0 7 - 6 0 - 6 1 - 6 2 - 6 3  —  TELEO. SCHM ITONO.T.T. PARIS

A TELIER S PINGRIS ET MOLLET-FONTAINE RÉUNIS
R. C. 32.752 FO N D ÉS EN  1835 S. A. : Capital 72.000.000 de frs

ÉTUDES ET MISE AU PO/HT DÉTAILLÉE DE PROJETS - ENTREPRISE GÉNÉRALE

A P P A R E IL L A G E S  POUR
DISTILLATIONS - FRACTIONNEMENT - RAFFINAGE DE PRODUITS CH IM IO UES ET LIQUIDES ORGANIQUES 

U S IN E S  C O M P LÈ T E S  DE PRODUCTION DE
ACÉTALDÉHYDE - ACIDE ACÉTIQUE - ANHYDRIDE ACÉTIQUE - ACÉTONE - ALCO O L MÉTHYLIQUE - ALCO O L BUTYLIQUE - SOLVANTS - RAYONNE. 
ACÉTATE DE CELLULOSE, DEPUIS LES MATIÈRES PREMIÈRES JUSQ U 'A U  FIL A  TISSER - CHLORURE DE VINYLE - PHÉNOPLASTES

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

TR A ITEM EN T DE L A  H O U ILLE  - D E S  L IG N IT ES  -  D E S  S C H IS T E S  BITUM IN EUX
PAR CARBONISATION A BASSE TEMPÉRATURE (POUR MÉCANIQUE R. FRANÇOIS) ET RÉCUPÉRATION 
DISTILLATION DES GOUDRONS - FRACTIONNEMENT DES HUILES - RAFFINAGE - DÉBENZOLAGE DES GAZ 

DÉSESSENCIEMENT - PRODUCTION DE BENZÈNE, TOLUÈNE, XYLÈNES, PHÉNOLS, NAPHTALINE, ANTHRACÈNE, PYRIDINE. ETC.

C A R B O N ISA TIO N  DE BO IS
USINES COMPLÈTES TOUS TONNAGES - EXTRACTION DES 
PRODUITS CH IM IQUES DE VALEUR CONTENUS DANS LES JU S  

PYROLIGNEUX ET GOUDRONS DE DÉCANTATION

P L A T E A U X  K I T T E L  BREVETÉS 
POUR DISTILLATION ET TRAITEMENT DES GAZ 

D IS T ILLA T IO N  M O LÉC U LA IR E
ET SOUS DÉPRESSION

P Y R O L Y S E  D E S  M A T IÈ R E S  V É G É T A L E S  POUR LA PRODUCTION DE CARBURANTS - ESSENCE - GAZ-OIL, 
T O U S  A P P A R E IL S  EN CUIVRE - AC IER  ORDINAIRE - ACIERS INOXYDABLES - ALUM IN IUM  - MONEL, ETC.

C. LE GALL
13 - 13 bis e t  15 , R u e  M a rc e a u

- A V R .  36 .80

M ACH IN ES S P É C IA L E S

MÉLANGEURS-MALAXEURS
G E N R E  W E R N E R  

C U V E  D E  180 A  2 .0 0 0  L I T R E S

MACHINES A COMPRIMER

MÉLANGEURS  
A POUD RES

L A  B O  R A T O I R E  D E S S A I  
A LA DISPOSITION  DES CLIEN TS

4, RU É Y IR G IN IE -G H E S Q U IE R E  L I L L E  (N O R D ) F R A N C E  I 7, G R O S Y E N O R -G A R D E N S  L O N D R E S  (S W I)  A N G LE T E R R E  
52, R U E  DE LO N D R ES  P A R IS -8 *  F R A N C E  I 35, RUE C H IL D E R IC  T O U R N A I B E L G IQ U E
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V O U T E S

Mesure instantanée du pH par le...

à lecture directe
- D'une manipulation sim ple.
- U tilisant l'electrode de verre.
- Fonctionnant sur secteur alternatif 110 ou 220 volts.
- Pouvant être utilisé comme millivoltmètre ampli

ficateur.
- Gradué de 0 à 14 unités pH.

H E I T O
13, R u e  A u g e re a u  - P A R I S  (7 e) 

T é lép ho ne  : I N V A L I D E S  9 3 -7 2
5. A. R l. CAP 6.0 0 0-000

21 RUE DO UD EAUVlLLE, P A R IS  (18*)
TÉL. : MONT. 15*45

CHAMBRES DE PLOMB 
INSTALLATIONS DE CONTACT 

CAVES CONTINUES A SUPERPHOSPHATES
p a r  l e s  p r o c é d é s  l e s  p l u s  m o d e r n e s

FOURS MÉCANIQUES A PY R IT ES  - D ÉPO U SS IÉR EU R S  ÉLEC T R IQ U ES  
CONCENTRATION - GLOVER - GAY-LUSSAC - CANAL SÉCH EUR  
A PPA R E ILS  D'OXYDATION DE NH» - CAVES CONTINUES A S U P E R 
PHOSPHATE - BR O Y EU R S  A G A LETS V EN T ILÉS  - INSTALLATIONS 

DE GRANULATION D 'ENGRAIS.

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

pH mètre

HEITO

CAVES CONTINUES A  SUPERPHOSPHATE

R E N É 5JEA N

:o r i t z
ET U D ES  ET CONSTRUCTIONS D'USINES ET DE 
MATERIEL POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES 
5,Avenue de Pomereu CHATOU (S e tO I. Tel: 12£1

M A IN - D ’Œ U VRE :
E x c l u s i v e m e n t  d e s  

s p é c ia l is te 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 SA M T O R
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P A R I S  t L E G U E Y .  T É L .  P E R E I R E  1 0 - 4 3  
R E P R É S E N T A N T S  « BELGIQUE TERACHE. 29 . RUE D EN G H IEN , BRUXELLES

Minuteries 
Confocls de Sécurité 

T. S. F.

APPLICATIONS
Radar 

A via tio n
A p p are il»  de m esure 

et régu lation

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

E T  M IE U X  J

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

SO C IÉTÉ

L'ALFA I
199, Fg St - HONORÉ 

PARIS-8'
TÉl.

CARNOT 27-78 I

D M T R O S E
Ploques filtrantes et mousses filtrantes 

P o u d r e s  fi It r antes

“ DIATROSE-AMIANTE”
•

I La Diatrose accroît considérablement le 
rendement des filtrations.

AUTRES PRODUITS 
Feuilles de cellulose absorbante pour imprégnation. 
M 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 .

C E N T R A L E  D E  V I L L E R S  S A I N T - P A U L  ( O i s e )

P O S T E  DE D É M IN É R A L IS A T IO N  D’ EAU

6 CMS 12 cas

Etude» do ppo 'e il»  de petit# A U T R E S
mécanique et d Horlogerie.
Exécution de prototype» el 

petite» lérie»

I N  31? Bue de la Vanne -  M O N TR O U G E (Seine) - A L E . 4 7 -7 1

FONCTIONNEMENT

Un contact Instantané pour 
un mouvement lent Pas de posi* 
lion d'équilibre Coupure du cou* 
ront en 2 points.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 10 Ampères tous 110 volts 
Pression Nécessaire - 3 0 0  grt

|Ptu» foibte »vr demondet
Isolement s 25.000 volts.

Contacts argent pur 
Boîtier bokelite minérale
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ANJou 38-50 et 12-53
 -OGEPÎ Publicité 100 t.Richelieu Parîs-2'

7, rue de Monfalivet, PARIS-8
Téléphone :  A N Jo u  22-01

M 1IM N E T T O Y A G E  F A C IL E . . .
R É S IS T A N C E  A  T O U T E  C O R R O S IO N . . .

3  I N F I M E  C O E F F I C I E N T  D 'U S U R E

LES TUYAUTERIES 
ET ACCESSOIRES 

EN ACIER IN O X Y D A B L E
SONT LES PLUS_ ÉCONOMIQUES ET LES PLUS RATIONNELS

PRO D UITS C H IM IQ U E S  
A C I E R S  

F E R R O  - A L L I A G E S  
É T A I N

SIÈGE SOCIAL :

10, rue du Général - Foy - P A R IS -8  
•

Téléphone : LA Borde 12-75 - 18-40

Adresse Télégraphique T R O C H IM - P A R IS

Société d’ÉLECTRO-CHIM IE  
D’ÉLECTRO-M ÉTALLURGIE
" E T  D E S  —

ACIERIES ÉLECTRi gUES D’ UGINE

M A T É R I E L S
P O U R

INDUSTRIES CHIMIQUES



Pour vos chaudières, pour 
vos Laboratoires, utilisez le 
Distillateur d'eau à Thermo
compression CERINI qui donne 
une eau distilléechimiquement 
pure et apyrogène à un prix 
extrêmement bas et sans 
aucune eau de réfrigération.

APPAREIL POUR 
30 UTRESfHEURE

GROUPE DE 
DISTILLATION POUR 
2.003 UTRES;HEURE

249 , R ue  d e  Stalingrad .  B o b i g  ny (Se in e )
Téléphones . Nord 04-21 • Flandre 04-44

IM P O R T A T IO N - F A B R IC A T IO N  
¡ ^ D IS T R IB U T IO N  n

g n a m

RAFFINEESB R U T E S

É C H A N T IL L O N S  e t R E N S E IG N E M E N T S  su r D E M A N D E

XXV

C H A U D R O N N E R I E
ÉTUDE ET CO N STR U CTIO N  DE 

tous A P P A R E IL S  pour l’Industrie C H IM IQ U E 
en Acier, Cuivre, Aluminium, Fonte, Aciers inoxydables 

Spécialité pour l’É B O N IT A G E

G R O SSE ET MOYENNE CO N STR U CTIO N  rivée ou soudée 
Autoclaves, Monte-jus, Mélangeurs, Échangeurs, Épurateurs, 
Chaudières et colonnes de distillation, Citernes, Containers, etc.

C. L E S P I N A S S E
19 à 23, rue Édouard-Nîeuport,
LYON (VIT) T ÉL . : P. 73-75

C O N S T R U C T I O N  M É T A L L I Q U E  —  M É C A N I Q U E
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RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES SUR DEMANDE
AMERICAN X RAY TRADING C ° — 51, AVENUE KLEBER 
_______________PARIS-XVI* -  TÉL. : KLEBER 32-80 A 84

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 IC A T IO N S  
ET DE V O S  C O N T R O L E S

V O U S  P R O P O S E

SPECTROPHOTOMÈTRE  
ÉLECTROMÈTRE DE PH 
C O L O R I M È T R E
1  de C O L E M A N
Ü  INSTRUMENTS, INC.

TOUTE LA GAMME 
DES APPAREILS DE RAYONS X 
E A  50 kV - 150 kY - 260 kV DE LA

m m
Société des Établissements

PARIS-8
P A P IE R  A  F IL T R E R

en disques, en filtres plissés, en feuilles 52 X  52 
Spècia l l ié s  :

F IL T R E S  S A N S  C E N D R E S  
N°* I I I ,  112 et C rê p é  n ” 113 e x t r a - r a p id e

F iltre s  d u rc is  n° 128  
et d u rc is  sans c e n d re s  n° 114

C A R T O U C H E S  
p o u r e x tra c te u rs  de tous systèm es

P A P IE R  «  C R Ê P É  D U R IE U X  ”  
tou tes d im ensio ns  p o u r f il t re s -p re s s e s  

Envoi d ’échantillons sur demande

Ingénieurs-Constructeurs

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

D IS T IL L E R IE S

U S IN E S  DE P R O D U IT S  
C H IM IQ U ES

C R É A T E U R S  
DE L A  R E C T IF IC A T IO N  C O N T IN U E

18, rue Pavée, P A R IS  (4 e)
Téléph. : ARC. 03-51 R. C. Seine 722.521-2-3

M édaille  d  O r de lo Socié té  d ’Encouragement 
pour l'In d u strie  N ationale ( ju ille t  1918)

Demandez  ̂la brochure explicative 
sur les emplois de mes différentes sortes

Plus de 5 .0 0 0  références réparties dans 67  p ays



Chaudières DUQUENNE
6, rue d'Ulm - PAR I S-5*
T é l é p h o n e  : O D É on  25- 31

Services Techniques Ateliers et Station d’Essais
3 8 -4 0 , rue de l'Am iral-M ouchez - P A R IS- 14*
  Téléphone : GOBeiins 68-96 -

Chaudières type M S R 2 M arine
et M arine Applications 
terrestres

Construction en série des chaudières type M SR"

Chauffage au mazout et au gaz 
de 2 Th à 100 Th 
de 18 Hpz à 80 HpI 
Toutes Surchauffes

Rendements Thermiques de 85 à 90 °/„ sur P C S

Chaudières type CN.I
C hauffage  : Tous combustibles 

de 6 Th à 300 Th 
•

Chaudières type S.C.N.
r é c u p é r a t i o n  
m a z o u t  - g a z  
ou m i x t e

M A  T É R I E L  Daniel PER R IER
Ingénieur-Constructeur (A. - M.)

I ,  Rue René-Vivîani, I
S A I N T - É T I E N N E

DEPUIS 1921 - MARQUE DÉPOSÉE ( L O I R E )
PERRIER
SÉPARATEURS CENTRIFUGES FILTRES - DÉGANTEURS

Brevetés S.G.D.G. c o n t i n u e
POUR TOUTES APPLICATIONS Brevetés S.G.D.G.

SÉPARATEURS CENTRIFUGES DÉGANTEURS SÉLECTEURS
à marche continue à marche continue

"  PERRIER-PÉCHINEY "  '• PERRIER-PÉCHINEY "

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 io n  co n t in u e  des sé d im en ts
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, ESSORAGE

xxvn

P OUR
IND USTRIES CH IM IQUES, S ID ÉRURG IE,

CENTRALES THERM IQ UES ET HYDRAULIQUES,
EAUX D'ALIMENTATION ET EAUX RÉS ID UA IRES IN D USTR IELLES , 

IND USTRIE DES CORPS GRAS, IND USTRIE DE LA B IÈRE , 
IND USTRIE DU PÉTRO LE, INDUSTRIES TEXT ILES, 

IND USTR IES M ÉCANIQUES, INDUSTRIES ÉLECTR IQ UES, 
INDUSTRIE GAZIÈRE, ETC.

CONSTRUCTION NORMALE OU INOXYDABLE
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APPLICATIONS

laboratoires. Régula
tion, Télécommande, 
Enteignet lumineu- 
te t , Com binateurt, 
Enregistreur!, Jouets, 

e tc ..

Av a n t a g e s

Encombrement général et position axe d'utili
sation Id e n t iq u e s  p o u r  to u te  v ite s s e  entre 
300 tours minutes et I tour en 3 jours.

Gamme de 43 vitesses de série. 
C o nso m m atio n  i 5 w a tts .

Couple : 7 kgs-cm. à  I tour minute en asynchrone.

AUTRES FABRICATIONS : Moteurs sous carters étanches tous usages coloniaux 
Moteurs asynchrones : 20 watts - Moteurs spéciaux 
à 2 sens • Pioteaux tournants de 13 à 30 kgt 
Compteurs horaires • Interrupteurs horaires

Æ *  n  ■  18, RUE J .  J .  ROUSSEAUSA PMI vs î e
S . A . R . L .C A P I T A L  6 3 0 . 0 0 0  F R S  T É L É P H O N E  : 3 7 .1 7  .  3 7 .1 8

R E P R É S E N T A N T S P A R I S  i 
BELGIQUE .

L E G U E V .  T É L .  P E R E I R E  I O - A 3  
ItH A C H E . 29  RUE O 'EN GH IEN . B t U X t U I*

SUPPRIMEZ LA CO RRO SIO N
SU R  TO U S M ET A U X  

avec

R I  V A L A C
enduit protecteur 
to u te s  t e i n t e s  

anti-acide et anti-basique  
applicable sur tous matériaux

Nombreux certificats de laboratoires officiels 
et privés communiqués sur demande.

DES CEN TA IN ES DE REFEREN CES
Industries chimiques - Mé ta ll u rg iq u e s • T e x t i l e s - A l i m e n t a i r e s

jj E t s  P. L A N  D O  U Z Y
8 27, rue de Wazemmes

L I L L E
Tél. : 302-48 & 302-49

FILTRES PHILIPPE
5, rue de Greffulhe, PARIS-VIII0 - A N J. 37-40 —  22-83

I 337

TOUS 
F I L T R E S  

POUR 
T O U T E S  

APPLICATIONS
Filtres continus à bande sans fin 

Licences Kuhlmann et Kemiska Patenter Landskrona
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BULLY-LES- MI  NES - P AS- DE- CAL AI S  
TEL. : 602 ET 603 A BETHUNE ET 57 7 ET 578 A LENS

35, RUESAINT-DOMINIQUE - PARIS?
T E L . : I N V a t i d e s  74-30  .

PUBLICITÉ E. MORIN '

-AlCOOl N ltm iu v — -

Hexamethylfene-telraroin
TrlQxyniéthyiBne
Trioxane
Mslhjlal

ALCOOLS SUPÉRIEURS

LPropyYmuB. Isobulïlîque)

„PRODUITS BEHZÉMQUES ET

Benzene? Toluène, ty 'ene  
Benzols, Solvants 
Bsejclopentadien®
Cjqlohexaite

-essence de
-ENGRAIS

annyüreammoniac 8020ammoniaqueSulfate 5020Ammonltrate
ammoniaqueHltrate

soudeMîtraie

P R O C É D É S
INSTALLATIONS COMPLÈTES

P O U R  L A

FABRICATION

PRODUITS AUXILIAIRES TEXTILES - CUIR ;

SULFONATES D’ALCOOLS GRAS 
A L K Y L A R Y L  S U L F O N A T E S  
C A R B O X Y M É T H Y L C E L L U L O S E  
ISOCYANATE OCTADECYLIQUE 

*

RÉSINES SYNTHÉTIQUES -  PLASTIFIANTS :

ALKYL BENZENE SULFAIYIIDES 
P O L Y I S O C Y A N A T E S

★

PRODUITS INTERMÉDIAIRES :

T H Y M O L  -  G L Y O X A L  
N I T R O C A R B A Z O L  
ACIDE P H E N Y L C I N C H O N I Q U E

S . E . R. D. I.
SOCIRTÉ pout 1ÍMDE et la RÉALISATION iais l'IHDUSTRIE

21 , rue La Pérouse, PA R IS  (16e)
Tél. : C O P e rn îc  41-32
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r
vous-même "ZN UN INSTANT"

VO S CO LLECTIO N S  DE
CHIMIE & 

INDUSTRIE

C IE G O H I N - P O U L E N C
78, Rue de Prony - PAR IS  (17e)

TÉ L . C A R . 11-00

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

T É L  62-16

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

à basse température 

♦ S É C H A G E  des plantes pour 
l'herboristerie 

♦ 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...

♦ d é s h y d r a t a t i o n  des gaz
industriels, air, azote, hydrogène, 
gaz sulfureux, acide carbonique 

gaz chlorydrique

♦CONDITIONNEMENT de l'air
des ateliers.

L e  p l u s  p u i s s a n t  d e s  
déshydratants régénérables

M AC H IN ES A COMPRIMER  
à compressidn instantanée ou progressive 

simple ou double 
à simple ou double extraction.

Systèm e de com p resso-d osag e breveté

ER COGEZ
S .A .R .L .

IN G É N IE U R S
A.M. - E.T.P.

19, rue Jules-Guesde, 19 
PARIS-XIV6

T é lé p h o n e  : S E G  6 1 - 2 8

M AC H IN ES SPÉCIALES
pour

Industries Chimiques & Pharmaceutiques

Pour répondre au désir de nos Abonnés, nous met
tons éii vente des reliures mobiles (type A c le ) de 
même présentation, même solidité et donnant la  
même facilité de lecture qu'un livre  relié. Le mon
tage et le démontage èn sont simples et rapides. Les 
fascicules peuvent s'ajouter au fur et à  mesure de 

leur réception- 
•

LA  R ELIU R E N° 6 

avec une paire de clés : ' 3 9 0  francs

Envoi recommandé : 85 francs

S o c ié t é , eu P to d u c tio tc s  D o c iu n e n fa ù ie s
2 8 .  R U E  S A I N T  D O M I N I Q U E  • P A R I S  I 7-'



C ach e t O r EBC ach e t O r EB

CftOUZeT

VALCNCt % RÉARMEMENT 1 
l'A  autom atique
i  INSTANTANÉ
A V EC  M O TEU R SYN CH RO N E

TYPE il 3
o  uMuumumr

Pi
?: ■: -s
Ë'.y i 

 ̂.1

■ ' »IIIII II II ''1IIIIIIIIII»'"1'!!!1! iWHIi

SDCIÏIÉ ANONYME AU CAPITAL W t!5 ‘
SIEGE SOCIAL ,

PARIS • 77, Reio de Miromesnil
DEPOTS ':.i , ' i .T:> Y-Vi 

PARIS - LYON - BORDEAUX - TOULOUSE JOURS - RENNES - St-ÊTiENNE - ALGER 
.. . « .

mà
.

- ,  ;
-

7 / 1 OUS PAPIERS
{ [ /  POUR

;-.V '¿’jf,. ' X L 'É D IT IO N  
L 'IM P R E SSIO N  

L 'ÉC R ITU R E

ÿ** v ■■

■77

BUREAUX DE VENTE 
, J (u e  Je M 1 R O M E S X I L - P A R 1 S  ( S )

¡.aborde 81*10 ...• •

TEN SIO N  j 110 ou 220 volt». 
CONSOMM ATION -13 wollv. 
TEM PO RISA TIO N S M AXl. i 

de 14 à  28 heure». 
TEM PO RISA T IO N S MINL i 

1/5' de »econde.• 
P R É C IS IO N  ? le" 1/800" de 

l'échelle totale, 
C A P A C IT É  < contact» «tes 
10 ampère» -  HO volt* 
courant oiternotif.

f iu i im t i ip
TOUTE» COMMANDES 

TEMPORISÉES 
RADIOLOGIE 
PHOTOGRAPHIE 
MATIÈRES PLASTIQUES 
VULCANISATION.*.

CROUZET&CLE
MÉCANIQUE H0RL06ÊRE

1», RUE J.-J. ROUSSEAU ÏAUNtE-S-RHONE (FRANCE) t it . U M  W -'l

FABRIQUE de PRODUITS CHIMIQUES de THANN & de MULHOUSE S.A.
T H A N N  ( H a u t - R h i n )

XXXI
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GLYCÉRINES 
BENTONITES

•

TERRES 
DÉCOLORANTES

•

CHARBONS 
ACTIFS

•

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES GLYCÉRINES
An. au capital de 57.899.200 francs

67, Bould Haussmann - PARIS (8e).
ANJ. 46-30

É T A B L I S S E M E N T S

M E T T E T A L
SOCIÉTÉ A  RESPONSABILITÉ LIM ITÉE- CAPITAL: 27.000.000 DE FRS 

17 &  19, R u e  B e au tre illis

P A R I S  ( I Ve)
  TÉL. : +  ARC 83-82 ----

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

■ ■■■

M A TR IÇ A G E A CH AUD
DES 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 ET S
D E B O U T E IL L E 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 ET T ER 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

S O C I É T É  DE P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  ET DE S Y N T H È S E
SOCIETE A NO NYM E AU CAPITAL DE 45.000.000 DE FRANCS
29  R U E  E M I L E  Z O L A '  B E Z O N S  ( S & O j

PRODUITS NON IONIQUES
É M U L S I O N N A N T S  
M O U I L L A N T S  
D É  T  E  R G E N T S  
AGENTS D’UNISSON  
A S S O U P L IS S A N T S

AUTRES SPÉCIALITÉS :
ADOUCISSEURS D 'EAU-CIRES EMULSIFIABLES-CIRES DURES
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TECHNIQUE 1850

T E C  H M / Q U E  /< f5 0

L 'a ch a t d 'u n e  ch au d iè re  BO U ËLLAT 
vous se ra  IN TÉG RA LEM EN T  REM 
B O U R S É  p a r  l ' é c o n o m i e  d e  
com bustib le  q u 'e lle  assu re  t 
. En I an  co m p a ra t iv e m e n t à  
une Fie ld
• En 2 ans c o m p a ra t iv e m e n t à  
une H o riz o n ta le  à tubes de fu m ée  
ou à  une M u lt itu b u la ire  à  fo y e r  
m açonné . Sans com p te r la  réd u c 
tion  m ass ive  des fra is  d 'e n tre t ien .

V o tre  INTÉRÊT PÉC U N IA IR E  e x ig e  
le  re m p la ce m e n t de  vo tre  g é n é ra 
teu r, m êm e  neu f, p a r  une  ch au 
d iè re  BO U ËLLAT  qui vous g a ra n t it  
en  plus :
• U ne  m ise en  p ression  à  fro id  en  
2 0  m inutes
• L 'a d a p ta tio n  in s ta n ta n é e  d e  la  
va p o r is a tio n  a u x  beso ins b rus
ques e t  im p o rtan ts  d e  v a p e u r
• U n e  con ten an ce  d e  b a llo n  c a l
cu lée  pour v o tre  industrie .

• •

 JU B ES  BOUËLLAT
6 & 8, Rue Bellot _  Paris (X IXJ -  BOTzaris 55-52 & 50-27

I n s t a l l e z  v o u s  a u s s i
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.

Chimie et Industrie 3
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FOREIGN DEPARTMENT

30 East 42nd Street, New York 17, N. Y., U. S. A.

Union Carbide and Carbon Corporation

Disponib les en toutes  
q u a n t i t é s  a s s u r e n t  
d ’e x ce lle n ts  résu ltats  
d an s la  fab rica tio n  
d es la q u e s  et r e v ê 
tem en ts  à  b a se  de  
ré s in es  syn thétiq ues.

CETONE DIISOBUTYLIQUE
Dispersant -  In contestab lem ent Icm eillcur  
dispersant de la résine pour la fabrication des 
organosols créés en partant de la résine  
VINYLITE V Y N V .Perm ctd’obtcnirdes revêtem ents  
de m étal durs ou sem i-durs contenant peu ou pas 
de plastifiant et fac ilite  la préparation des couches 
fortem ent p lastifiées pour tissus et papier.

Solvant -  Produit des laques séch an t à l ’a ir, 
possédant une fluidité accrue et une résistance  
supérieure au rougeo iem ent. A ugm ente la fluidité 
finale et l ’éc la t des finis de v in y l cu it.

CETONE ETHYLBUTYLIQUE
Dispersant -  Produit des organosols fluides
qui conservent en v ieillissant leur v iscosité  pre
m ière . Perm et une haute teneur de produits solides  
et la réalisation  d ’excellen ts film s clairs et sans 
craquelures “ nrud cra ck in g ” .

Solvant “ E xcellent so lvan t pour la  résine  
VINYLITE V Y H H . P articu lièrem en t intéressante  
pour les laques et revêtem en ts synthétiques  
ex igean t u n e cctone à point d ’ébullition  m oyen  
ou  é levé .

N ous som m es en m esure de fournir d ’autres 
ectoncs telles que : acéton e, cctone m cthylisobu- 
ty lique et isophorone, dont le  rôle est im portant 
quand il s ’agit de la fabrication des couches  
su p erficielles. Parm i les so lvan ts disponibles 
susceptib les d ’être u tilisés il y  a les é th ers,a lco o ls  
et les éthers g lyco liq u es.

Ecrivez ou téléphonez-nous pour obtenir 
des inform ations com plém entaires.

"V IN YLlTE"estune marque de fabrique de l'Union Carbide andCarbon Corporation



CHIMIEIN P Ü S 1PIE
R é d a c t e u r  e n  C h e f  :  É d o u a r d  V in c e n t , D o c t e u r ' ès  S c i e n c e s .

R EV U E  DES A P P L IC A T IO N S  DE LA  C H IM IE  ÉD ITÉE PA R  LES  PR ES S ES  D O C U M E N T A IR E S  
A V E C  LA  C O L L A B O R A T IO N  T E C H N IQ U E  DE LA  S O C IÉ T É  DE C H IM IE  IN D U S T 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 JU IN  1918

V O L . 64 - N u I JU IL L E T  1950

A DEU X reprises, à la fin du siècle dernier, la 
Corée , ou « Pays de là Fraîcheur du Matin », 
appela sur elle l'attention de l’Europe, qui 
s'en était, jusqu'alors, souciée assez peu ; 

c 'é ta it encore, en effet, un pays mystérieux, presque 
inaccessible, sur l’intérieur duquel les géographes eux- 
mêmes ne savaient pas grand'chose. La première fois, 
ce fut à l'occasion de la lutte d ’influence, de 1882 à 
1894, entre la Chine et le Japon, lutte qui aboutit 

à la guerre entre ces deux puissances et à l'invasion de 
la Corée par les troupes japonaises ; ceci perm it de 
recueillir sur la configuration du pays des données 
précises. Puis, à partir de 1895, se déchaîna la rivalité 
entre le vainqueur et la Russie, avec, comme fond du 
tableau, à la cour de Séoul, une succession d'intrigues 
et de drames épouvantables. La C o rée .n e  devait plus 
cesser, jusqu'à la fin de la dernière guerre, de subir 
le joug japonais. A  présent que cet infortuné pays 
appelle de nouveau sur lui l'attention du monde entier, 
il n'est peut-être pas sans intérêt de jeter un coup 
d'œ il sur ses ressources économiques, notamment en 
ce qui concerne l'industrie chimique.

Au point de vue géographique, on a comparé avec 
raison la Corée à l'Italie , cette autre presqu'île : de 
même que cette dernière est séparée du continent 
par les A lpes, une chaîne de montagnes, le Tchangpeî- 
Chan, ou « grande montagne blanche », dont le plus

Vol. Ü't. — M l .
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haut sommet atteint 2.744 m d'altitude, coupe la 
Corée du plateau mandchou ; l'une et l'autre presqu'îles 
sont divisées en deux versants par une chaîne monta
gneuse orientée du nord au sud, et qui en constitue 
en quelque sorte l'ossature. De même qu'en Italie, le 
versant occidental de ces Apennins coréens constitue 
la région la plus peuplée et la plus riche ; et la simi
litude s'accentue du fa it que de leurs sommets part 
un fleuve aux eaux limoneuses, le Han-Kiang, qui, tout 
comme le Tibre traverse Rome, arrose la capita le, 
Séoul, ou du moins passe à peu de distance, pour 
aller se jeter, à Tchemoulpo, dans la mer de Chine, 
qu'on pourrait.assim iler à une mer Tyrrhénienne d 'A sie .

Dans I ensemble, c'est donc un pays d 'aspect mon
tagneux. Les fleuves n'y ont qu'une longueur médiocre, 
et se terminent par des estuaires à marées, entaillant 
la côte occidentale et méridionale ; la côte orientale, 
par contre, est assez abrupte.

La flore coréenne a quelque analogie avec celle de la 
Chine. Dans les forêts couvrant le versant des mon
tagnes, on trouve, outre des magnolias, des chênes, 
des frênes et des pins, un arbrisseau à la racine duquel 
la médecine chinoise a attribué des vertus extraordi
naires et peut-être exagérées, le ginseng, Panax ou 
A ralla  ginseng, de la famille des A ra liacées ; la 
recherche de cette précieuse racine s'est pratiquée 
avec une telle âpreté qu'elle a souvent donné lieu à

35



CHIMIE &
INDUSTRIE ÉDITORIAL

des drames sanglants, comme s'il s'était agi d'or ou 
de pierres précieuses. A  vrai dire, les forêts avaient 
perdu beaucoup de leur luxuriance passée, et, au 
cours de leur domination, les 'Japonais avaient en
trepris avec succès le reboisement du pays, dans un 
but qui n 'était naturellement pas tout à fa it désin
téressé. D'ailleurs, les terres cultivables sont encore 
loin d'être mises en valeur en totalité . En 1940, on 
évaluait cette proportion à un peu plus de 21 %  de 
la superficie totale ; mais après la guerre, elle s'était 
réduite à un sixième environ.

Dans les plaines, on cultive le mûrier, le riz, le coton, 
le tabac et le chanvre.

Si cette presqu'île n'a pas été mal partagée au point 
de vue des richesses naturelles, il convient de remar
quer qu'elles sont très inégalement réparties, et ceci 
a eu des répercussions économiques sérieuses depuis 
que des considérations d'ordre politique et m ilitaire 
ont amené à couper la péninsule en deux tronçons, à 
hauteur du 38° parallèle.

La Corée„du Nord, en grande partie montagneuse, 
est relativement riche en gisements de fe r et de 
charbon et en « houille blanche ». Aussi les Japonais 
avaient-ils, là encore, déployé de grands efforts pen
dant les dix années de leur occupation, et ils avaient 
édifié des usines hydroélectriques modèles. C 'e st donc 
dans cette moitié de la presqu'île qu'est localisée 
presque toute l'industrie lourde, notamment les aciéries, 
les laminoirs, sept des huit cimenteries et l'unique usine 
de raffinage du pétrole. Enfin, c'est également cette 
zone qui possède une industrie chimique très impor
tante. D'après le Financial Times, qui a tout récemment 
consacré une étude à cette question, le centre industriel 
de Hungnam possède la plus vaste fabrique d'engrais 
azotés de tout l'Extrêm e-Orient, d'une capacité  de 
production annuelle dépassant 450.000 t (anglaises). 
Avant le malencontreux partage de la Co rée  en deux 
moitiés, c'est de la région du Nord que le Sud tira it 
les engrais azotés dont avaient besoin les rizières, de 
même que l'énergie électrique ; celle-ci fu t défin iti
vement coupée en mai 1948, et certains cours d'eau 
qui, depuis des temps immémoriaux, irriguaient les 
rizières, auraient été détournés ; il en était de même 
en ce qui concerne le fer et l'acier, la pâte de cel
lulose et les produits chimiques nécessaires aux indus
tries diverses. Le manque de produits azotés eut des 
conséquences particulièrem ent graves ; pendant la 
guerre, le Japon les avait réquisitionnés pour ses 
fabrications, et la culture, poussée de façon intensive, 
avait épuisé le sol. D'autre part, à la suite des remous 
de population occasionnés par la guerre, le nombre 
des habitants de la Corée du Sud, qui n 'éta it que de
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15 millions en 1940, a presque atteint 21 millions, dont 
les deux tiers s'adonnent à l'agriculture. Dans les 
premiers temps qui suivirent la .fin de la guerre, la 
Co rée  du Sud fut obligée d'im porter annuellement 
près d'un demi-million de tonnes de produits alimen
taires. En 1948, les importations diverses réalisées pour 
le compte du gouvernement ont atte in t 180 millions 
de dollars et les importations privées 6 millions ; mais 
les exportations, officielles ou privées, sont restées de 
part et d'autre inférieures à 9 millions. G râce  à l’aide 
am éricaine, les conditions se sont rétablies à partir 
de 1948, et on estime à 100.000 t  par an le riz que 
ce pays peut actuellement exporter au Japon . C e  
qui n'empêche pas que l'on compte quatre millions de 
chômeurs dont beaucoup ont reflué de la C orée  du 
Nord, de la Chine et du Japon .

Au point de vue des richesses minérales, on trouve 
dans la Co rée  du Sud des minerais de tungstène de 
haute qualité, du graphite qui l'est beaucoup moins, 
du molybdène, du mica et de l'or. Le tungstène a 
été exploité à outrance par les Japonais, pendant la 
guerre ; en 1944, la production mensuelle atte ignait 
400 t anglaises ; celle du graphite, en 1944, pour toute 
la Corée , s'est élevée à 103.000 tonnes. L'extraction 
de l'or a connu autrefois une période de prospérité, 
mais beaucoup de gisements sont épuisés. Le cuivre 
et le zinc ne peuvent être considérés que comme des 
sous-produits de cette industrie. L'extraction du zinc, 
par contre, est plus im portante. Plusieurs de ces pro
duits intéressent les Etats-Unis pour la constitution-de 
leur « stratégie stockpile », ou réserves de matières 
premières susceptibles de jouer un rôle im portant dans 
les fabrications de guerre.

La Corée  du Sud ne possède pas de gisements de 
charbon bitumineux, et doit se contenter de dépôts 
d'anthracite assez médiocre, de lignite et de tourbe.

Un aspect de l'économie coréenne qu'il convient de 
ne pas omettre, c 'est l'exp lo itation . des richesses de 
la mer. A van t la guerre, la Corée venait, dans le 
monde, au sixième rang, pour cette  industrie, qui 
occupait un demi-million d'hommes. Malheureusement, 
les meilleurs fonds de pêche sont situés au Nord du 
38° parallèle. Néanmoins les poissons, l'huile de. poisson 
et les algues comestibles ont toujours représenté une 
importante catégorie d'articles d'exportation.

Tel se présente, à vol d'oiseau, ce pays, auquel les 
voyageurs s'accordent à trouver beaucoup de charme, 
si ce n'est que son clim at est conti
nental, très froid ou torride, suivant 
la saison, et que la mousson de mer, 
en juin et en juillet, y déverse des 
pluies diluviennes.
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TECHNOLOGIE
Extraction par lavages méthodiques -

par Rodolphe OREL
E. p. L.

La présente étude est consacrée à l'examen systématique d'une technique d 'extrac
tion fréquemment appliquée dans l'industrie chimique, à savoir I' « Extraction par 
lavages méthodiques » (en anglais : « Continuous Countercurrent Décantation », 
ab r. C .C .D .) .  C e tte  technique peut être employée dans tous les cas où une masse 
composée de solides finem ent divisés et imprégnée d'une solution doit être séparée 
par lavages et décantations répétés, en une solution et un résidu humide quanti

ta tive m e n t et qualitativem ent définis. Le but industriel recherché dans une telle 
opération est de récupérer, sous une forme aussi pure que possible, soit la solution 
im prégnante, soit la substance solide, soit enfin les deux produits. Très souvent, 
cette  opération doit être effectuée dans des conditions définies quant aux concen
trations en produit à extra ire , ou aux quantités relatives des phases liquides sortant

du système.

On se propose, dans ce qui suit, de développer la théorie de l'extraction par 
lavages méthodiques, c 'e s t-à -d ire  d 'é tab lir les relations entre les résultats visés et 

les moyens par lesquels ces résultats peuvent être obtenus.

E n pratique, le problème se présente généralement de 
la façon suivante. D’une part, 011 connaît la quantité 
à traiter cl la composition du mélange initial, à 
savoir le rapport pondéral phase solide : phase liquide 

et la teneur en produit à extraire de la dernière; eu plus, 
des essais effectués avec la substance en question permettent 
de déterminer les quantités de liquide retenues par le solide 
après décantation 011 après tout autre moyen mécanique de 
dessiccation. D’autre part, 011 vise un certain rendement 
quantitatif de l’extraction et souvent, en même temps, 
certaines concentrations en produit à extraire, soit une 
richesse minimum de la solution claire, soit une teneur 
maximum de la phase liquide du résidu final. Dans cer
tains cas enfin, on limite encore l'humidité du résidu 
épuisé. Restent à déterminer l’appareillage et son mode de 
travail.

Prenons en considération le dispositif d’extraction repré
senté dans h  fig . 1 ; nous appellerons, dans la suite :

V.... une quantité (poids) de liquide.
S.... une quantité (poids) de solide (compté à sec).
J.. . .  une teneur en produit à extraire du liquide V.

Ainsi un mélange Y, S, J  pèsera V +  S kg et il

posé de S kg de solide et de V kg de liquide, contenant 
V X  J  kg de produit à extraire. Nous appellerons « humi
dité réelle » (a, p ou y) le rapport V/(V + S). 11 y a lieu 
de noter que 1' « humidité réelle » diffère de l’Immidilô 
apparente trouvée par séchage dans l’éluve, le produit sec 
obtenu dans ce dernier cas étant composé du solide initial 
et du résidu sec du liquide d’imbibilion de la masse mise 
dans l’étuve. Si la phase liquide de cette dernière est une 
solution aqueuse du produit à extraire, l’humidité.« appa
rente » « ¡5' » d'un mélange V, J, S, p sera :

s J) m

sera com-

par conséquent ¡3 >  p'.
Le fonctionnement d’un dispositif est, d’aprës la fig . i ,  le 

suivant :
Le mélange d’alimentation V0, J0, S, a est dilué par le 

liquide V,. J 2; par décantation ou par un autre moyen de 
séparation, on obtient d’une part la solution claire V,, J,, 
qui, par la suite, sort du système et, d’autre part, le résidu 
Vs, Jj, S, p. Ce résidu est ensuite dilué par Vs, J„- ce qui 
donne, après séparation, la solution claire Vs, J „  servant de

Vol. 61. — N* 1.
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liquide de dilution pour le mélange initial et le résidu 
V2, J 2, S, p. Ce dernier esl dilué par le liquide de lavage Ys 
entrant dans le système ; le mélange est alors séparé en V „ .1« 
et V „ J,, S, y. La solution Y;l, esl employée pour la dilution 
de V2. J,, S, p, le résidu Yt, J 3, S, y sort du système.

Jo
Vo
S
OL

J2 Vj J 5 V3 \V5

JjV r

T _

y
I
y

T

1  (T.

J,V2 S/3 S/3

Fîq. 1

Résidu à épuiser cl liquide à enrichir vont donc en contre- 
courant.

Nous baserons nos calculs sur 1111 certain nombre d’hypo
thèses, dont voici les points essentiels :

1° lai totalité de la substance à extraire se trouve déjà en 
solution dans la masse d’alimentation ;

2° Les phases liquides, avant séparation, sont homogènes;
3° Les différentes séparations sont complètes, c’est-à-dire 

que les solutions obtenues 11c contiennent pas de substances 
solides;

4° lii substance solide conserve tout au long du traite
ment sa structure physique;

S° L’humidité n’est pas influencée par .1 (').
D’après la fig. 1, le rendement quantitatif en produit à 

extraire esl :

R

et la perle de l’extraction

P =

■hXi 
J» v„

J3v. 
Jq  ̂n

[2]

[3]

Par définition, P + 11 =  1,

E 11 analysant le mode opératoire du dispositif représenté 
dans la /¡g. 1, nous voyons tout d’abord que. pour 1111  
mélange initial Y0, .]0, S, a donné, la progression de l’extrac
tion sera déterminée par trois paramètres, à savoir :

a) la quantité de liquide de lavage V3 introduit dans le 
système;

(i) Notons (¡lie ces conditions ne se trouvent jam ais entièrem ent 
réalisées; pour l ’application pratique dés formules ici développées, 
ti sera, dans certains cas, nécessaire d’introduire soit des coeffi
cients correetils (p. ex. ad 3), soit des fonctions supplém entaires 
(p. ex. ad 2 et 5), soit enfin des rectifications sommaires (p. ex. 
ad 2 et 4). '
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h) le nombre n de lavages successifs et 
c) le ou les degrés de séparation (3, y. Par conséquent, 

pour tut système entièrement défini [(V0, .l0, S, a), (¡3, y), 
(n)], les paramètres recherchés seront uniquement une fonc
tion de V5.

Il est utile d’exprimer V3 comme fonction de la masse 
d’alimentation V0 +  S ; ainsi, nous appellerons « coefficient 
quantitatif de lavage » le rapport

K  = V.-,
V, +  S

dont la dimension est celle des humidités a, ¡3, y.

Enfin, nous introduisons la notion du « coefficient quali
tatif d’extraction » J|/ J0, qui exprime la chiite relative de 
la concentration en produit à extraire entre la phase liquide 
J0, V„ de la masse d’alimcntattoi) et la solution claire J,, Vt 
sortant du système.

Ayant ainsi défini les notions de base, nous pouvons 
mieux préciser le problème à résoudre :

1° Donné : V0, Ju, S, a; [3.
2° Visé : un ou plusieurs des paramètres suivants :

3° Recherché :
a) les valeurs de K cl tt, permettant d’arriver aux para

mètres visés et
h) les valeurs intermédiaires V* et J x, pour 1 < æ <  ».

Il est entendu que les formules développées devront per
mettre tle résoudre le problème dans toutes ses inversions.

D’après notre définition de l’humidité réelle, nous trou
vons pour le système fig. 1 :

“ = ^ ; ^ v ^  =  v r+ -s 01 K =  ^ r § ’

d’où

V. —  et V 3
KC r  . Y  —  C _____

1  — V  ' 2 -  -1 —  ß ’  *  1  —  y  ^  ' M

Établissons d’abord les bilans quantitatifs de la phase 
liquide :

Y, + Vj =  Y, +  V2; V2 + V, =  V2 +  Vs; V2 + V, =  V, +  V*. 

En substiluaiit a, ¡3, y, K. ou obtient :

Y, =  S + K
1

( r t ß +  r

[3]

[0 ]

Toutes les quantités de liquide sont ainsi exprimées en 
fonction :

Yol. G4. — N* 1.
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a) de la quantité de solide S, seule invariable du système;
b) des humidités a, ß, y, constantes pour un système 

donné cl,
c) de la quantité variable K de liquide de lavage.
Etant donné que pour un dispositif de lavages méthodi

ques n ^  2, l'humidité des éléments intermédiaires est

suivante de la formule (9) met en évidence celle relation :

  J i(—(p-fl) J h—y
3 2 J n—p — Jn—(p—I) const.

En exprimant V,/V2 par a, p, y, K, nous obtenons la for
mule générale suivante :

Jn_(■p _ I
J|(—(IH-I) 1 + « ( I -  p) 

ß ( l - a ) +  1

constante, les formules [5] et [C] sont valables pour tout sys 
tème d’extraction p. y , n 2. Pour n =  1. c’est-à-dire 
pour la simple dilution suivie d’une séparation, p devient y
el V, Y.-,

C'est'en établissant les bilans quantitatifs du produit, à 
extraire" que nous trouverons les relations essentielles entre 
les paramètres du système fig. I. Nous commençons par le 
dernier élément :

Jj Vj +  V .=  J,(Y ,+  V«) 1
J* “  I + W *

d’où, après substitution et en application à un système com
posé de a éléments :

1
J»-i . , _K_ « ( I — P) 

r  * ' p (1 — «)

A l’aide de la formule [3], on obtient :

[ ']

f -  -  (1 -  il) r« (I — ï )
ï  (t -  «) [8]

L’humidité p, étant un paramètre de la partie intérieure 
du système, n’apparaît pas dans la formule (8).

À partir do l’avant-dcruier et jusqu’au deuxième élé
ment, l’énrichisseincnl successif du liquide de lavage est 
commandé par le rapport Vj/V2, constant pour tous ces 
éléments.

j t V, -R J ,Y ,  =  J*(V , f  V3) J ,
j 7

i

ou, sous une forme générale et à condition que 

(n  — 2) >  p >  1 ; n >  3 :

J„- 1
*)((—(P~rU '1 +. •b.—(;>—1) 

J«—p .

[9]

Il en résulte que l’enrichissement relatif obtenu dans un 
élément donné est une fonction du rapport V3/V2et de l'en
richissement effectué dans l'élément précédent. La forme

Vol. 64. — N* 1.
J u i l l e t  1950.

ï  (1 - P) I
p (1 -  y) 1

■¡„—i— ï; [ I I ]

Le rapport V3/V2, caractéristique pour le travail du der
nier élément, diffère de Y3/Y2 par le terme qui
retlèle l’influence de la différence entre p el y.

Le bilan pour le premier élément du dispositif considéré 
amène aux relations suivantes :

T/P

Jj Zq J 2 y3 — j, (Vj + \2) J»  l + V n / V o i l - V J , ) ’

en substituant a, ß, y, lv dans Y3/Y0, on trouve comme 
première des formules pour le « coefficient qualitatif de 
l’extracíion » :

I
4- S M L z l “ ! _  T (J — a) l
' (a (1 -  P) a ( I -  y) j_

[12]
(* 7»

Comme les autres, la formule [12] est générale, c’cst-à-

V,
S,

j ,  s /3 . J n -7 , V2 S ß

Fig. 2

dire valable pour un dispositif comportant n éléments. La 
fig. 2 montre le schéma général d’un tel système.

En développant la formule [2] on arrive à :

■*i
•<o

K T (1 -  «) ï
« (1 -  ï )  V [13]

y (1 — a) 
1 —  Y  '

II en résulte que H devient égal à .I,/.!« si K
11 existe donc pour chaque système déterminé a, y une 
valeur critique

Kcril = ï t l  -  «) [14]
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pour laquelle, indépendamment du nombre de lavages, le 
rendement quantitatif est égal au coefficient qualitatif de 
l’extraction. D’autre part, si K =  0 (cas de séparation de la 
masse d’alimentation sans introduction de liquide de lavage), 
Jj est égal ii J0, et le rendement quantitatif correspondant, 
appelé « rendement minimum », s’élève il :

Y /»
I [15]

Nous verrons par la suite le rôle important que jouent 
les deux expressions KcrH et R"’ln dans l’analyse de notre 
problème.

Si l'on considère les différents paramètres recherchés 
lt, J,/ J0> etc., comme fonctions des humidités a, p, y et de 
la quantité relative de liquide de lavage K, on peut écrire :

- f  = ( i - r ) ,

4
1 h />, P, K)

1
Jn-(p-H)

J.

4 +  f ( a, p, y, K) 

4

•I«—(?>—î)

4 + /> , P. Y’ V  ■ ( l - l f )

[46]

[ ' • ]

[18]

[19]

Nous examinerons maintenant quelles sont les formes 
que prennent les différentes fonctions de «, p, y, K pour 
certains cas types d’extraction par lavages mélhodiqùes. 
Nous prenons en considération les cas suivants :

Système I : a -Jt- P 'A  Y — consl ; K — variable.
Système 2 : a p =  y =  const; K  =  variable.
Système .5 : a =  p =  y — const; K — variable.
Système 4 x — p y ... Iv — const.

Le tableau I  montre les formes que prennent les diffé
rentes fonctions par rapport à ces systèmes.

11 convient de souligner qu’à l’exception du cas 4, qui es 
de caractère plutôt théorique, les systèmes indiqués corres
pondent à îles groupes délimités de cas concrets d’extraction.

Notons, à ce propos, que les fonctions de a, p, y, K expri
ment des rapports pondéraux dans la phase liquide.

A l’aide de ce tableau et des relations [7] à [4b], nous 
étudierons dans la suite le mécanisme intérieur des sys
tèmes en question.

Système 4 :
Toutes les fonctions de (a, p, y, K) == 4. On obtient

1•hl I l>, *1,1   1 . __'’h—p
I —  * > IJ  il— 1 -  .1,1—(p+l) ç )_____ 'lu—f?J—I)

•IH—//

Le développement de ces relations donne 

Ji   11   Ji/'Iq _

; ( 0 < p < n — 4).

H =
J „ •11/ 'lo

[24]

R =  i  • / («, y, K). [20] J„-x = Jn(æ + 4). [22]

T a b l e a u  I
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La fxg. lî, éliililie sur la base ries formules [21] et [22], 
montre que les valeurs île R ou de J,,_,/.(<> sont uniquement 
une fonction de n ; un système u — const, ne possède donc 
aucun degré de liberté. Pour il — y os, R el .l,/.)0—y I.

Dans les autres systèmes, la quantité de liquide de lavage

n
Fig. 3

est variable; par conséquent, les différents paramètres 
R, J]/ J0, etc., seront des fonctions de K et de n.

Système 3 :

A l’exception rie V0/V4 =  4, toutes les fonctions prennent 
la forme K/a. Lu mettant K/a =  a, on obtient tout d’abord :

et finalement :

an •T./Jq 
- R

log - J,/J„

log a [26]
Pour la représentation graphique des relations [24] à [20] 

nous choisissons la forme R ou J,/ J0 = ordonnées; K ou 
a =  abscisses; courbes n — const. et nous appellerons 
« Courbes R — J  — K » un tel graphique. La fiy. 4, établie 
de celle façon pour un certain nombre de », enferme toutes 
les possibilités du système [3]; il sulTit, en effet, d’ajouter une 
échelle auxiliaire K à l’abscisse u pour rendre le graphique 
applicable à n'importe quel cas concret de ce système.

lin étudiant ce graphique, on trouve tout d’abord que 
si u —y <x, deux cas sont à distinguer :

et-y 1

-y -  et a

R.in

R..,, 4,

ce qui résulte d’ailleurs directement de la formule [25]. Par 
conséquent, a?" est le seul point où R,,„ =  (Jj/Jo)«- — y 1. 
Pour n =  a*, al"' amène a R = J,/ J0 = x/ (x  -f 4), ce qui est 
identique avec le système '4. Pour « ^ 4 , l’allure des courbes 
« — const est déterminée par la relation R =  a X  J|/ J0; mm 
diminution de R entraîne une augmentation de Jj/Jp et 
vice versa. Pour » =  1, les deux courbes respectives 
.l,/.l„ 1/(1 + a) et R =  «/( 1 H- a) sont réfléchies et J,/ Ja
-j- R : 4; pour » >  1, on obtient

A  h-  R 
Jo

et par conséquent

=  4 + o

d (J./.U _ 
té« v

0>1+1 —  1 

, i/R

+  4, [27]

lia

Il s’ensuit que lorsqu’il s’agit d’un dispositif donné, le 
choix des conditions de travail nécessite parfois un com
promis entre deux tendances opposées : 4° de récupérer un 
maximum de produit à extraire, et 2° d’obtenir ce produit 
à une concentration maximum. Du point de vue analytique, 
la formule à choisir Rop* est celle où R x  Jj/ J0 —y maxi-

I s . —  i _  R  • _ A  —  i ’ i —° 0 *, n—1
4 J,,— ___

4 + a ’ J„_(p+!)

d’où, pour 

et pour

R

Le développement de ces formules amène à

J L  • « . . .
•'o

k == o... \ \ r  =  o )
HI,   I (!  * \n s - A

Jo

J„- .1,
1 ■ ÍIÍ+1

— a ’

J l
Jo

a” an 1
w- R

an ■
a" l/a o"

J-/Jo 
an — 1

Jl/J»
R
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[23]

[24]

[25]

4 + I.*
Jn—(p— 1) 

J»—-r .

; (0 <  p  <  h — 4).

muni. Un simple calcul indique qu’indépendamment de n, 
R7‘ se trouve sur l’abscisse «SrlL.

lïn pratique, la question de R*1'* se présente d’une façon 
différente. Si F signifie les frais de fabrication d’une usine 
comportant un dispositif d’extraction et si S est lu différence 
éventuelle de ces frais par rapport à un mode de travail 
donné, on peut dire que R"1" sera réalisé lorsque S sera 
minimum.

Nous pouvons écrire :

S = A  F  d  R
A lt da i

AF
A a '

[28]

Fn général, les valeurs des expressions g =  AF/AR et 
h — A F/A (J,/ J0) sont, dans certaines limites de F, cons
tantes. On pourrait par conséquent trouver Rp' en mettant

ïlâ  ~  ma's ce développement amènerait à des formules
trop complexes par rapport à la précision nécessaire.
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 ^  a  (Ot. I  0.775 )

Prenons par exemple un dispositif d'extraction compor
tant trois éléments et admettons qu'on considère R ss  0,85 et 
Ji/J02= 0,65comme condilionsoptima. D'après la formule[26], 
ces valeurs correspondent à u“1" s i 1,3. Supposons que pour 
l'ensemlde de l’usine une amélioration de 1 %  de 11 ou 
de J ,/.I0 économiserait g - 3.500 ou h ■ 2.000 l'r/jour et
que, pour des raisons technologiques, 0,55 <  <  0,75.

La /¡g. 5, établie sur la base de ces chiffres, montre que 
dans ces conditions il serait préférable de travailler avec 
a s i  1,45 (au lieu de 1,30); ce mode de travail diminuerait 
les frais de fabrication et réduirait en môme temps l'impor
tance des fluctuations de a, inévitables dans toute marche 
industrielle. Une analyse plus poussée montre que pour le 
le système 3, a°pl se situe en fonction de la valeur g/h. Pour

Système 2 :

En mettant K/a == a et A i  — y on obtient :p (l — a) 

is- = ( 1 _ ! ! )& ;  A .  ;
•’ 0 J , i - I  1 T  al>

r! (1 <  « - 2 ) ;

Vol. 64. — N* 1.
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Il est plus indiqué d'employer une méthode approxima- g =  li, on trouve évidemment aSpt =  pour g >  h ... 
live, en se servant de la fig. 4. «5‘">  1 et vice versa.
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11 en résulte directement :

R r  =  I —  1 /6

et nous pouvons écrire :

itj.j =  i  (« +  R ”i") •'0

[29]

[30]

[31]

Pour le eus lt =  J,/ J0> l’abscisse critique est a . h 
ce qui donne

\..cril __ XO, — g - ,

et la formule importante :

« ïïl +  Bï.'J," =  1. [32]

Vu la coexistence dans le système de deux humidités 
différentes a, p, il est nécessaire d’exaniiner l’influence du 
rapport a/p sur les relations [29] et [31]. Pour a/p =  4, le 
système considéré devient identique avec le système 3); 
pour a ?£ p, on trouve :

b a ï" tt;"'"

a > ß > 1 < 1 +

* <  P <1 >1 —

Vol. 6t. — N* 1.
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ce qui veut dire que dans la formule [30] Ri"'" intervient avec 
sa valeur algébrique. Par conséquent, lt2 n’est positif qu’à 
partir de a ï"  =  1/6 — l. Notons aussi que si p = 0 , 
à — >  g o , et l’opération se réduit au simple mélange de deux 
liquides, sans possibilité d’enrichissement par lavages répé
tés. Dans ce cas limite,

R = 1 et J|/Ju 1
1 + a.

Le développement des formulés de base amène aux relations 
suivantes :

J|l— — Jo

J«

1 _  („6)H-i 
! — ab ’

(«6)» — 1
J„ («6)*' (o + Rmln) — 1 ' 

(ab)" — 1R =
(ab)n- 1

[33]

[34] 

[33]
a  f  R “On

et finalement

(ab)" 1 — R
a I — R
log (a . b) [30]

Ainsi, grâce à l’introduction de b, nous avons pu conser
ver aussi pour le système 2 la simplicité des expressions 
[23-20].

Pour a ï" , c'est-à-dire pour ab =  1, on trouve la relation 
caractéristique

-  f i ) ““ -  n 
3 _  V ’<0 )%» n + [37|

Pour ab X1 1, il y a à distinguer entre 

ab 1 j J,/ J0 <  11 î 

et ab <  1 ; J,/ J0 >  R.

Lorsque n —y ce, nous trouvons, pour ab <  1 :

Ri!? —>. + R #  et f i ) ”" 
V Jù /3,3

et pour ab

R ï ;

1 : 

-y 1 et
1

a,,3 - [  R“'/.

1, [38]

[39]

Dans le cas n =  1 (simple mélange suivi d’une séparation), 
il y a :

Ü = r et R* **2,3 ~t~ R î t
1 +  a-ii W
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Ces deux courbes ne sont plus symétriques puisque Recherché : K, n.
A l'aide «les formules [23] à [26], on trouve pour le sys-

( W +  K ) r  =  1 +  r H r >  ' '  M t i!me3:a==p T =  0>77/i:V /V  1 + o %
«* =  - 1>2° ; K» =  w  x  °>773 =

Les formules [38] il [40] représentent les courbes extrêmes 
qui enferment la totalité des possibilités du système 2. ^  1 — 0.S0

üi représentation graphique des relations [34] à [40], soit n _  " 1  — U .%  q  . J,, ^ ______o 96 =  0 04
sous forme des courbes H — .1 — K, soit sous une autre 3 log 1,2 ’ .l0

J , / J 0
n  —*- op

Sy st.2  (o it  0.775 ;/ 3  = tf= 0. 6 6 ,-K )

«  = 0 .7 7 5

X-Ó

0.5 7.0 7.5

h rc .i ¡u!

forme, n’est évidemment plus possible que par rapport il 
des valeurs déterminées de a, (5. Ainsi, pour rendre possible 
une telle, représentation, nous choisirons un problème d’ex
traction à des conditions chiffrées et nous l’appliquerons 
successivement aux trois systèmes variables. Le problème 
est :

Donné : a =  0,773.

Visé : R =  0,96; A  -  0,80.
'*0

Quant au système 2, les paramètres K ou a et n dépen
dront de p ou de b si a est considéré comme constant. La 
/¡g. 6 basée sur a =  0,773; J,/ J0 =  0,80; R =  0,96 permet 
de suivre les variations de 6, K et de n en fonction de p. Au 
point p — 0,773, on retrouve les chiffres du système 3. La 
fu j. 6 met en évidence l’influence considérable de p sur le 
nombre de lavages et sur la consommation de liquide de 
lavage. Une analyse économique détaillée s’impose donc dans 
tous ces cas où l’on dispose d’une certaine liberté dans le 
choix de p.

44
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Nous admettons pour notre exemple ¡3 =  0,60 et nous 
trouvons, à l’aide des formules [33] à [40] :

b — 1,775; a2 0,764; lv> =  0,59; ab =  1,374;

0,07;

c’est-à-dire, par rapport aux valeurs correspondantes du 
système 3, une réduction de 45 %  du nombre de lavages 
et de 36 %  de la consommation de liquide de lavage, mais 
en même temps une forte augmentation (75 % ) du rapport 
J„/.r0, ce qui, dans certaines conditions, [peut constituer un 
inconvénient.

La jig . 7, qui enferme la totalité dos possibilités du sys
tème a =  0,775; (3 =  0,66, permet de compléter l'analyse 
du système2. En comparant les deux graphiques fig. 4 et fig. 7, 
nous voyons de prime abord la congruence des courbes 
Ji/Jo —> n =  1, et nous l’expliquons par l’analogie des con
ditions (simple dilution de V0 par K). La différence essen-

a
Fig. 8

lielle entre les deux graphiques consiste en la position de la 
droite (Iîüijr«'">). C'est la ligne qui, par sa position, com
mande véritablement l’allure de toutes les autres courbes 
d’un système défini a, p. En effet, une diminution du rap
port p/<x rapproche, d’une part, R",in vers 1 et, d’autre part, 
acrit vcrs o c[ vice versa. Sous cet aspect, le système 3 n’est 
qu’un cas spécial P/a =  i  du système 2, comme l’était le 
système 4 (K/a =  1) par rapport au système 3.

Revenant à l'interprétation économique que nous avons 
donnée aux formules, nous voyons que pour le système 2,. 
les maxima de l'expression R X  Jj/ J0 ne se situent plus sur 
une même abscisse awit, mais sur des a allant de 0 à a?'". 
La fig. 8 montre ces relations pour n =  1, 2, 6 cl oo. La 
formule [28], par contre, reste valable, de même que res
tent valables les conclusions que nous en avons tirées.

Vol. 6 4. — N* 1.
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Système I :

Nous pouvons maintenant reprendre l’étude du système 
général, qui nous a servi de base pour le développement 
des formules essentielles [7] à [43]. En mettant comme 

«(4 -  P)]auparavant K/a = o et .P (1 — °). b et en introduisant,

comme nouvelle simplification c = ^4r nous obte-
ï  (1 — a)

lions les formules générales suivantes :

t  = (1- R)c:‘è-rr^
•’n—p _

■Jn-dH-l) 1 + [aè + (l -  A) Jn—(p—1) 
—P .

( 1 <  p <  «  -  2) ; -¡L

n  = A
j„

11 en résulte :

R r  =  1

o + 4 DJ-

et, connue plus haut :

Hlm “F ~  1*

m

i « ]

Dans le but de faciliter le développement, nous appelle
rons par la suite :

A = R r° — R “‘", d’où I =  A . b,

et nous pouvons écrire :
I

Jn —(P+1>

et J_L
J»

1 + (a +' A) . b .

1

iln—(p— I ) 
•1 n—

4 + (a +  A) 1̂ —

Ayant ainsi assuré l’analogie formelle des formules ci-des
sus avec celles du système 2, nous pouvons procéder au 
développement habituel et nous obtenons finalement :

.1

J„  =  c [J0 — .T, (a + R“»“)],

[(a + A) b]r
n—p  —  °  n I 4  ab 1 — (a + A) b 

4 — ac [(a +  A ) b]"~>I l _  ____________ ______
Jp 4 — ai; (a +  Rulin) [(a +  À) b]'*“ 1'

H 1. -  ac [(a + A) b ] '*

irTâ=-at^a + k)bfri

[44]

[45]

m

m
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Les deux formules [46] et [47] sont liées par la relation 
suivante :

\  _ J 'k 0 =  «  [(a + A) 6 ]-  i

d’où l’on arrive à :

loar I -  J./Jp
(1 — R)oc

log[(à + A) 6] +  1-

[48]

[49]

Du point de vue analytique, les formules [42] à [49] peu
vent être considérées comme expressions générales, c’est-à- 
dire comme expressions valables pour tous les systèmes 
considérés. Le tableau I I  indique les formes que prennent 
alors les paramètres n, ncril, b, c, Ruli", A pour chacun des 
trois systèmes variables.

ce qui est le cas du simple mélange, sans possibilité d'enri
chissement.

Pour a'Q, c’est-à-dire pour ac — i ,  on trouve, comme 
formule définitive :

Tj.ril --
I ' 1 .2 .3 ----

. 'Jo  /  1,3,2

'‘ + Í T T - 1 

» +  ( t  -  *) +
[SO]

Lorsque a . c 1, on voit que si ac <  I , J,/ J0 >  R et 
vice versa.

Dans le cas où n —>- a>

RUu

cl

a + Rmin et

ac <  4 :

\llm
1;

T a b l e a u

SYSTÈME a li c n„,u „tri. A

1 K 1 -  l/fi 1 -  l/y >-1« 1 —  l/ a t 1
X 1 —  l/a 1 —  l/a 1 -  l/y i -  L y b c

9 K I -  l/P 1 -  t/P l/ a  -  l/ P 1 —  l/a 0
a 1 —  l/a 1 —  l/ a 1 -  l/ P 1 -  l/P

3 K
a

1 1 0 1 0

Nous commençons l’analyse du système 1 par l’examen 
de l’influence du rapport p/y sur les relations que nous 
venons de développer. Pour p/y 1, le système 1 s'iden
tifie avec 2; pour p/y on trouve :

c aV" R“1*

P <  Y > b <  d t >  H r 1**

P > y < b >  « r1 <  n f "

Lorsque y =  0, (p/y) cl c — > ce et on retrouve, comme 
relations :

R I et J,/ J# 

ou, étant donné que

a + R">»“

Rmin = 1 I ; .l|/.l0 — 1/(1 -j- a),

par contre, si ac >  1 :

Rltm j e l

Ces

' Ji  Y im 1
a +  Rmln

Ces expressions s’avèrent ainsi générales, de même 
les relations qu’on trouve pour n =  1, à savoir :

■1,/Jo = 1/(1 + n)

que

et R — a +  R"lin 
a + 1

Il y a lieu de noter l'analogie entre la formule

pour n

A
•I»

1 et les formules concernant les cas1 -)- a 
où p ou y deviennent 0.

Quant à la représentation graphique des formules [46] et 
[47], elle n’est évidemment possible que pour des valeurs 
déterminées de a , p, y. Nous reprenons donc notre exemple 
chiffré du système 2 el nous étudierons tout d'abord les 
variations de a, «crit el de n en fonction de y pour 
a  == 0,77«; p r- 0,66; .!,/.)„ =  0,80; R = 0,96.

La /¡g- 9, établie à ce propos et élargie par rapport à la 
fig. 6, montre l'effet qu'exerce le rapport y/p sur les para
mètres en question. Pour y/p =  1, y ~  0,66, on retrouve 
les conditions du système 2; les valeurs y <  p entraînent

Vol. 64. — N” 1.
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une diminution de la consommation de liquide de lavage. 
Quant au nombre de lavages, l’influence do y ne devient 
sensible qu’à partir de y <  0,4 (y/p <  0,6). En pratique, 
il n’est guère possible d’arriver, par des moyens méca
niques, à une telle dessiccation (relative) du résidu sortant

d’un système. I,cs limites oblenables dépendent d’ailleurs 
de la coin possibilité du résidu, qui elle-même dépend de 
l’origine (végétale ou minérale) de la substance donnée et 
de la texture de scs particules. L’expérience a pourtant 
prouvé que l'installation d’un dispositif supplémentaire 
destiné à réduire l ’humidité du dernier résidu peut, dans 
certaines conditions, donner d’appréciables avantages 
économiques.

Nous admettons pour notre exemple y - : 0,60 (y/,3 
=  0,767) et nous établissons la fig. 10 qui alors représente 
la totalité des possibilités du système

a =  0,776; ¡3 =  0,66; y — 0,60.

Pour l'exemple choisi, on trouve :
c =  3,44; a, =  0,49; Kt =  0,38;

ac — 1,69; n, ss  4,6; — «  0,14,■’o
c’est-à-dire, par rapport au système 3 : une réduction de 
36 %  de la consommation de liquide de lavage, de 10 %  
du nombre de lavages et une augmentation de 100 o/0 de la 
teneur en produit à extraire dans l’humidité du résidu.

En comparant les deux ft r j . 10 et 7, nous pouvons consta
ter que l’influence du rapport p/y s’exerce surtout sur la

\ a 775
\ ß  = 0.66

* 1.0 -

7.0 IS  2.0 2  5 3 .0  3 .5
a    »

Fig. 10

des courbes H /(a, a) se trouvent réunies dans la seule 
ligne H =  1 =  const, tandis que la ligne de base J,/ J0 
= 1/(1 -j- a ); n =  1 réunit en elle-même la totalité des 
courbes J,/.l0 =  T  (a, a), la première de ces deux lignes 
exprimant la valeur maximum, la seconde la valeur mini
mum des fonctions respectives.

Nous avons essayé d'interpréter la signification et l’impor
tance des paramètres caractérisant un système d’extraction 
par lavages méthodiques et nous avons pu, pour les diffé
rents systèmes considérés, représenter sous une seule et 
môme forme les relations qui existent entre ces paramètres.

Si. pour notre étude, nous avons adopté le principe de 
développement vers le cas complexe, c’est parce que ce prin
cipe, malgré une certaine longueur de l’exposition, nous 
paraissait plus explicite et plus instructif que le principe 
d’analyse par déduction à partir du cas complexe.

position de la ligne H; n — > ce; 0 <  n <  aaU, qui elle- 
même, par scs points extrêmes, détermine l’allure de toutes 
les autres courbes n >  1. Seule la ligne Jj/J0 ; « =  I reste 
inchangée. Il est permis de considérer celle ligne comme 
base invariable, sur laquelle se construisent, d’après leurs- 
lois respectives, toutes les autres lignes J t/J0 et les lignes H. 
Poussant plus loin l'analyse de la dynamique de ces rela
tions, on est amené à considérer les cas p ou y == 0 comme 
cas limites, dans ce sens que ¡3 ou y diminuant, les points 
extrêmes de la droite H; n —► oc; 0 <  a <  acrU vont en 
se rapprochant pour se rencontrer finalement (¡3 ou y =  0) 
dans le point a =  0, R =  I. Dans ce cas extrême, la totalité

0 .1  O.Z 0 .5  0,71 0,5
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L'emploi du filtre à colmatage 
dans l'industrie chimique américaine

par Roger CLAUDE
Ingénieur chimiste I.C .P ., licencié ès sciences

Les principes de fonctionnement du filtre à colmatage lui procurent des avantages 
tels qu'aux Etats-Unis, ce type d 'appareil trouve des débouchés de plus en plus 

nombreux dans les industries chimiques et parachimiques.
Le prix de revient extrêmement bas de la filtration et ses facilités de manipulation 

sont les facteurs essentiels caractérisant ce genre de filtres.

En  Amérique, le fillre il colmatage est construit en 
deux types différents, chacun de ces deux types 
en diverses tailles, mais opérant sur le môme prin
cipe é l’exception de la méthode de nettoyage.

Le filtre se compose essentiellement (fig . 1 et 2) d’un 
réservoir cylindrique horizontal comprenant des éléments 
de filtration métalliques suspendus verticalement. Chaque 
élément est formé d’un cadre soudé maintenant une 
toile à larges mailles placée entre deux autres toiles mé
talliques plus fines (normalement des mailles de 80 x  80).

La toile centrale maintient l’écarlcmcnt nécessaire pour 
l’écoulement du liquide filtré dans le collecteur général.

Principe du fonctionnement.

Dans un réservoir auxiliaire, on incorpore au liquide à 
filtrer la matière filtrante à l’aide de la pompe de cir
culation.

Vol. 64. — N* 1.
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Fig. I. - Vue isométrique d'un filtre à colmatage 
I. Réglage vertical et horizontal de l'ajustage de la 

porte. - 2. Verrous de la porte. - 3. Joint universel.
- 4. Levier de verrouillage. - 5. Vis. - 6. Volant. - 
7. Levier de verrouillage à maîn. - 8. Bras-charnîère 
de la porte. - 9. Palier. - 10. Support. - I I .  Soupape 
de sûreté. - '2. Goujon d'assemblage des éléments.
- 13. Toile fine. - 14. Toile centrale à grosses mailles.
- 15. Joints. - 16. Élément de fond amovible. - 17. 
Bouchon du canal d ’écoulement. - 18. Entrée. - 19. 
Chicane. - 20. Porte. - 21. U. - 22. Réglage de l'U . - 
23. Manomètre (entrée). - 24. Manomètre (sortie). - 
25. Jo int de porte. - 26. Pied-support de filtre. - 27. 
Collecteur de sortie (démontable). - 28. Vanne d'arrêt 
d 'air. - 29. Rail de roulement. - 30. Élément de filtra
tion. - 31. Galets de support des éléments de filtra
tion. - 32. Filtre. - 33. Boulons de fixation des toiles 
fines.
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La matière filtrante est de préférence une matière fi
breuse telle que de l’amiante ou de la pulpe de bois, pure 
ou en mélange, qui est envoyée dans le filtre à l’aide de la 
pompe. La matière filtrante se dépose alors sur les toiles 
extérieures des éléments de filtration. Cette couche régu
lière forme le filtre qui a été ainsi constitué suivant les 
besoins précis exigés pour une opération déterminée : qua
lité et débit.

Le dépôt nécessaire au bon fonctionnement est réalisé 
en un temps variant de trois il cinq minutes. Le poids de 
matière filtrante nécessaire ne dépasse jamais ISO g par 
mètre carré de surface filtrante.

Matières filtrantes.

Les filtres à colmatage emploient, d’une façon générale, 
deux sortes de produits filtrants :

1° Les matériaux fibreux et en particulier l ’amiante et 
la pulpe de bois, ou encore un mélange de ces deux 
substances ;

2“ Les matériaux granuleux et en particulier les terres 
à diatomées.

Les matériaux fibreux sont couramment employés pour 
obtenir la couche initiale sur les tamis alors que les pro
duits du type des terres ù diatomées s’emploient généra-

Fig. 2. - Schéma da filtration
I. Entrée. - 2 et 3. Circulation (pas nécessaire). - 4. 

Transvasement par pompe. - 5. Sortie du réservoir de 
mélange. - 6. Entrée principale. - 7. Sortie du liquide 
filtré. - 8. Robinet pour éviter les fuites d 'air lorsque 
l'on chasse à travers l’élément de fond. - 9. Circula
tion pour pré-colmatage. - 10. Réglage de la pres
sion. - I I .  Évacuation par l'élément do fond (point 
le plus bas du réservoir). - 12. Vidange de l’appareil 
(par gravité). - 13. Vidange de l'appareil (par la 
pompe). - 14. Arrêt d 'air lors de la vidange du filtre.
- 15. Event. - 16. Entrée d'aîr ou de gai comprimé.- 
17. Manomè?re. - 18. Soupape. - 19. Filtre. - 20. Sortie 
du filtrat. - 21. Réservoir de mélange : précolmatage, 
adjuvants de filtration. -22. Évacuation par l'élément 
de fond. - 23. Arrivée. - 24. Vidange. - 25. Pompe 
de dosage pour adjuvants de filtration (si nécessaire).
- 26. Pompe : débit 53 l/mn par m’ de surface fil
trante.

Remarque. - Les robinets marqués * peuvent être rem
placés par des robinets à trois voies et suppriment 
les robinets à deux voies correspondants. *

Ces filtres, pouvant Cire construits de 0,05 m3 à 100 m3, 
le sont dans les matériaux exigés pour leurs utilisations 
(acier, acier inoxydable, bronze, monel, revêtus de matière 
plastique, caoutchoutés, plombés, etc.) et peuvent être uti
lisés en parallèle si cela est rendu nécessaire, soit pour un 
gros débit, soit pour un fonctionnement continu.

Nettoyage.

Suivant les cas, le nettoyage peut être effectué soit à 
la main, soit automatiquement par un système d’arrosage. 
Au cas où le nettoyage à la main cát nécessaire, le filtre 
est muni d’une porte pouvant s’ouvrir facilement et très 
rapidement, permettant de sortir les éléments de filtration 
coulissant sur des rails comme des vêtements d’une pen
derie (fig. 3).

Les couches de matière filtrante s’enlèvent alors d’une 
seule pièce (fig. 4).

Pour le nettoyage automatique (possible pour toutes les 
solutions aqueuses), le réservoir est maintenu fermé pen
dant qu’un arrosage d’eau nettoie les tamis et qu’une vi
dange s’opère par un écoulement spécial. Un regard latéral 
est prévu pour surveiller l’opération.

lement comme adjuvants de filtration dans le cas de li
quides à filtrer ayant une tendance à boucher les filtres. 
Ils maintiennent, en effet, une couche poreuse adhérente à 
la couche filtrante initiale, évitant l’engorgement trop 
rapide.

Ces matériaux fibreux se présentent sous diverses densités 
et par conséquent sous diverses porosités. On agit sur la 
densité en dosant le mélange d’amiante et de pulpe de 
bois. La matière la moins poreuse sera l’amiante pur ; elle 
sera rendue plus poreuse par l’addition de pulpe de bois. 
Le choix de la matière filtrante est décidé par des essais 
au laboratoire. Si les essais prouvent qu’un engorgement 
se produit rapidement, on fera appel à un adjuvant de 
filtration, tel que les terres à diatomées. Ces terres sont 
mélangées au liquide à filtrer, soit d’une seul coup, soit 
par addition lente et continue.

Ces terres à diatomées se trouvent également en diffé
rentes porosités, normalement référencées par la taille 
des tamis. , !

Applications générales.

Ce type de filtration, sommairement expliquée ci-dessus, 
a joui d’une grande faveur auprès des industries chimiques 
américaines, pour les raisons suivantes :
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Fig. 3. - Appareil ouvert, montrant les éléments de filtration coulissant sur des rails

1° Le mode de fonctionnement en est simple ;
2° De gros débits peuvent être obtenus avec des appareils 

de dimensions relativement réduites ;
3° Aucune étoffe ou toile filtrante n’est employée, d’où 

une économie certaine. Suppression de l’usure des écrans 
et toiles par le fait que le matériel de filtrage est déposé 
par colmatage sur des écrans rigidement supportés. Les 
appareils moyens sont munis de roues et peuvent être 
facilement déplacés dans l’intérieur des usines, et servir à 
plusieurs fabrications ;

4“ Le nettoyage s’opère d’une façon rapide, limitant ainsi 
les frais de main-d’œuvre ;

5° La matière filtrante est bon marché, du fait que le 
filtre crée lui-même ses propres couches filtrantes suivant 
le problème à résoudre ;

G” Le choix des alliage? propres à la construction est 
facilité par le fait que les organes sont soudés et non fondus 
et que la construction est relativement très simple ;

7“ Le principe peut être adapté à la filtration sous basse 
pression, même par gravité, mais de fortes pressions peu
vent aussi être employées ;

8“ Un grand choix de matériaux de filtrage permet d’ob
tenir, avec cet appareil, des résultats de filtration très 
variés ;

9° Le prix du filtrage est très réduit vu la quantité mi
nime de matériel de filtrage nécessaire ;

10“ Grèce à l’élément de fond qui permet le filtrage de 
la totalité du liquide fi traiter contenu dans le réservoir 
du filtre, on évite tout résidu, et, de ce fait, toute perte;

11° Le nettoyage, simple et peu coûteux, peut être elïcc- 
lué par un seul ouvrier, grâce à deux avantages caractéris
tiques de ce filtre : a) système spécial de fermeture rapide

de la porte ; b) grande facilité pour sortir et remettre en 
place les éléments de filtrage très légers qui sont sus
pendus sur galets (aucun engin de levage n’est nécessaire) ;

12“ L ’appareil est complètement étanche, ce qui évite tout 
égoutlcment et perles et élimine le danger d’incendie 
lorsqu’on traite des liquides volatils et inflammables. Seule 
ouverture vers l’extérieur : joint de la porte ;

13“ Eléments de filtrage interchangeables, car ils sont 
de forme et de grandeur identiques ;

14" Les écrans des éléments de filtrage qui supportent 
la matière filtrante peuvent être remplacés, si nécessaire, 
car ils sont facilement démontables ;

15“ Le filtre est facile à inspecter grâce à la position 
horizontale do son réservoir ;

16“ Durée prolongée grâce à l’absence de parties conti
nuellement mobiles.

La filtration de l'eau.

a) L’industrie chimique actuelle se sert de grosses 
quantités d’eau, en particulier pour toutes opérations de 
lavage. La filtration par colmatage a pris une place im
portante dans cette application. Il n’est pas rare de ren
contrer des débits allant jusqu’à 1.500 m’/h pour une 
installation. Un tel système fournit un minimum de 
2,5 m’/m3 de surface filtrante/heure. Il fonctionne à ce 
débit pour des jours ou même des mois suivant la qualité 
de l’eau à filtrer.

Un filtre d’une surface de 100 n f donnera donc en 
moyenne 250 ms d’eau/heure. Pour filtrer l’eau, on emploie 
généralement des matières filtrantes du type fibreux, à
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l ’exclusion des terres. Les pressions varient entre 0,i et 
3 kg/cm2 pendant le cycle de filtration. Pour certaines 
rivières, il est parfois nécessaire de faire passer l ’eau dans 
des bassins de décantation si l ’eau à filtrer est par trop 
boueuse.

b) Un autre champ d’application important pour ces 
filtres est leur emploi dans la filtration des vapeurs con
densées. Le problème consiste alors à séparer les traces 
d’huile du liquide avant que celui-ci ne retourne aux 
chaudières. Les terres à diatomées sont employées pour 
absorber l’huile. Les matières fibreuses servent malgré 
tout à la formation de la première couche filtrante. La 
Marine américaine est le client principal de ce type d’équi
pement. Egalement, les centrales à vapeur à haute pression 
recherchent ce genre d’installation. En effet, la plus petite 
trace d’huile dans l’eau condensée peut amener des en
nuis graves ; par contre, une eau convenablement filtrée 
peut faire réaliser des économies certainas.

Industries chimiques.

La grande diversité des types des solutions à clarifier de 
toutes sortes, rencontrées dans l’industrie chimique, rend 
pratiquement impossible leur énumération, mais la plupart 
d’entre elles peuvent être considérées comme ayant une 
nature aqueuse- Beaucoup d’installations de filtration à 
colmatage de toutes dimensions sont employées dans ce 
cas. Certaines filtrent le produit dans son état liquide avant 
qu’il ne soit précipité en vue de sa cristallisation. D’autres 
nécessitent la filtration avant que les liquides ne soient 
lavés. Quelquefois, également, le filtre à colmatage sert 
à séparer les cristaux après précipitation.

Dans l’industrie de la rayonne seule, beaucoup de bains 
sont filtrés de leurs impuretés, telles que les acides des 
bains de filage, l ’hypochlorite de sodium, le sulfate de 
sodium, etc.

Les débits pour ces solutions ne sont guère en-dessous 
de ceux indiqués pour l’eau. Un ordre de grandeur moyen 
serait d’environ 2 mVmVhcure. La durée du cycle de filtra
tion dépend de la nature du liquide et peut être comprise 
entre 8 h et plusieurs jours. En cas de recirculation, il 
est évident que le procédé demandera plus de temps.

Huiles et vernis.

La filtration à colmatage a fait preuve d’avantages cer
tains dans cette branche de l’industrie par rapport aux 
types classiques de filtres. En particulier, les débits par 
mètre carré de surface filtrante ont été bien supérieurs 
à ceux des filtres-presses employant de la toile ou même 
du papier.

D’une façon générale, les débits dépendent de la tempé
rature et de la viscosité des liquides à filtrer. L ’échelle 
varie de 20 à 800 l/m2 de surface filtrante/heure. La durée 
du cycle est de 2 h ou plus.

En général, les huiles passeront plus vite que les vernis, 
et les vernis huileux plus vite que les laques froides. Les 
températures pourront être comprises entre l’ambiante et 
250”C.

Pour ces produits, le procédé de nettoyage joue un rôle 
important, du fait qu’ils sont généralement sales à ma
nier et la simplicité du procédé le rend imbattable.

La pression est généralement comprise entre 0,1 à 
0,2 kg/cm2 jusqu’à 3 à 3,5 kg/cm2.
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Constructions en bois 
dans l'industrie chimique

par LAMOTTE D'INCAMPS
Ingénieur civil des M ines

Dans cette  note, l'auteur fa it  app ara ître  l'avantage que présente pour 
les industries chimiques la construction de bâtim ents en bois. A  co nd i
tion de s'inspirer des techniques récentes, il est possible d 'avo ir des 
constructions solides et bon marché, mais surtout capables de durer 
longtemps sans entretien coûteux, ca r elles sont bien moins sensibles 
que les constructions en fe r aux attaques de la p lupart des acides.

D
e  nombreuses industries chimiques ne peuvent s’abri
ter sous des bâtiments dont la construction comporte 
du fer : les émanations gazeuses ou les vapeurs qui 
flottent dans l ’air puis se condensent sur ce maté

riau i  froid » attaquent les parties métalliques et, si l’in
dustriel n’entreprend pas des travaux de protection fré
quents, ses charpentes sont bientôt détruites. Les cons
tructions en béton armé elles-mêmes ne sont pas à l’abri 
de ces atteintes, leurs armatures, malgré le béton qui les 
enrobe, sont, avec plus ou moins de retard mais fatale
ment, atteintes ;\ leur tour.

Il y a à ce mal une solution très simple : il suffit de 
s’installer sous des bâtiments en bois.

Pourtant cette solution est loin d’ôtre généralisée. 
Comme, même, elle répugne à bon nombre d’industriels, 
nous voudrions essayer de déterminer ce qu’il peut y avoir 
de légitime dans cette tendance ; nous tâcherons alors de 
montrer ce que l’on peut attendre des constructions en 
bois bien faites.

Pourquoi on emploie peu le bois.
La plupart des industriels ne veulent pas d’une construc

tion en bois pour des raisons purement esthétiques : à 
côté d’une usine à ossature en fer ou en béton armé, une 
usine dont la charpente est en bois, bien souvent manque 
d’allure. Un voyage rapide dans la banlieue industrielle de 
n’importe quelle grande ville de France, à travers les han
gars titubants bardés de tôles ondulées rouillées, est mal
heureusement édifiant : un tel spectacle jette le discrédit 
sur tout un mode de bâtir.

Des constructions aussi boiteuses sont d’abord dues au 
fait que les procédés techniques des charpentes tradition
nelles selon lesquels elles ont été établies ignoraient la 
résistance des matériaux, on ne pratiquait même pas le 
principe de la triangulation. Pour se garantir contre les 
dangers d’écroulement, on ajoutait, au jugé, des poutres 
supplémentaires; remède souvent pire que le mal, car

chaque fois qu’on introduisait une nouvelle poutre, on per
çait, pour l’assemblage, un nouveau trou et l’on troublait 
la répartition des elforts. Les barres surabondantes, les 
fermes non exactement triangulées, sont le mal chronique 
de la charpente traditionnelle.

Mais ces charpentes ont un autre défaut qui lient au fait 
que le bois est un matériau vivant et hétérogène. Encore 
très près de la nature, il n’est pas stable et, selon les 
variations de température et d'humidité, il continue, même 
lorsqu’il a été abattu depuis longtemps, à rester sensible 
à ces variations : il se gonfle, il a du retrait, il se voile, il 
se déforme, ceci d’ailleurs sans que ses qualités mécani
ques en soienl affectées. Mais son aspect, c’est bien exact, 
est loin d’avoir la netteté géométrique d’une poutre en fer 
ou en béton.

Cependant ces critiques, tout à fait fondées, relèvent 
désormais du passé ; des techniques récentes permettent de 
les éliminer. D’abord, si dans la conception d’une char
pente en bois on applique les méthodes avec lesquelles 011 
étudie un projet de charpente en fer ou en béton, on arrive 
à des fermes rationnelles, sans barres surabondantes, ou 
alors, si on doit les employer, on les calcule comme on 
calcule tout système hyperslatique. En introduisant dans 
les procédés traditionnels les méthodes de l’ingénieur, on 
augmente la solidité, tout en économisant le matériau de 
base.

Les défauts qui sont dus à l’instabilité du bois, à son 
hétérogénéité et à son isotopie, sont actuellement éliminés 
par la technique de la lamellation. C’est une technique 
récente dont le contre-plaqué donne une idée : pour cons
tituer une poutre d’un équarrissage donné, on colle les 
unes contre les autres des planches élémentaires dont on 
a éliminé les parties mauvaises. En procédant de la sorte, 
on noie dans la masse les quelques accidents qui peuvent 
rester, mais aussi on contrarie et on annule les tensions 
des fibres qui, dans la poutre originaire, d’où l’on a tiré 
les planches, s’ajoutaient toutes dans le même sens. Enfin 
les films de colle dont on entrelarde la nouvelle poutre 
constituent — surtout avec les colles modernes à base de
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résine synthétique — autant de barrages imperméables 
aux migrations de l’humidité.

Une critique plus sérieuse que l’on peut faire au bois, 
c’est le danger d’incendie. On doit reconnaître qu’il n’y a 
pas de procédés d’inifugalion d’une charpente qui soit par
faitement au point, qui donne une garantie durable et sans 
dépense excessive. Mais il ne faut pas se dissimuler que le 
danger de destruction de l ’immeuble est aussi certain avec 
une construction en fer : en clïet, si le feu se déclare dans 
un bâtiment qui contient dès matières inflammables, la 
température très élevée du foyer provoquera des dilata
tions des fermes et des pannes telles qu’elles disloqueront 
les maçonneries qui servent d’appuis et la charpente s’ef
fondrera en masse. Ce n’est pas un paradoxe que de dire 
que, en vue d’une telle éventualité, il aurait mieux valu 
construire en bois ; le remplacement coûterait moins cher.

Avantages du bois.
Mais, ses défauts reconnus, il faut reconnaître également 

les qualités du bois ; elles sont nombreuses.
D’abord son prix de revient ; le bois reste encore un 

matériau bon marché. Entre l’abatage du bois en forêt et 
la mise en plaçe d’une charpente, il y a peu de travail 
incorporé, peu de fournitures, peu de transport souvent. 
11 n’en est pas de môme pour le fer, que l’on extrait du 
fond de la mine pour le faire passer par le haut four
neau, l’aciérie, les laminoirs, l ’atelier mécanique ; pas de 
môme non plus pour l’industrie du ciment et la mise en 
place du béton, qui demandent, elles aussi, une grosse 
incorporation de travail et nécessitent des installations con
sidérables, dont les charges financières sont un élément 
important du prix de revient.

Si l ’établissement d’une charpente en bois est moins cher 
que pour une charpente en fer, son entretien est également 
moins coûteux. On peut laisser une charpente en bois sans 
la repeindre pendant quelques années, la chose est impen
sable avec une charpente en fer, surtout dans l’industrie 
chimique. El, bien que les surfaces à peindre, une fois 
développées, soient plus grandes pour le bois que pour le 
fer, la dépense sera tout de môme moindre : avec le bois 
on évite le repiquage et le passage au minium, de plus on 
pourra se contenter d’une couche tous les quatre ans, 
quand il en faudra une tous les deux ou trois ans pour le 
fer.

Ce problème de la protection des parties métalliques sera 
môme, pour certaines industries, absolument insoluble et 
imposera la solution bois. Certes la résistance du bois â 
l’attaque des produits chimiques n’est jamais parfaite et 
contre l’acide azotique et la soude, il doit môme céder : 
mais cette résistance sera toujours notablement plus forte 
que celle du métal. Un choix judicieux des espèces de bois 
doit d’ailleurs permettre de nuancer celte résistance ; dans 
l’ensemble les résineux tiennent mieux que les feuillus.

Une qualité essentielle du bois, c’est sa cote de qualité.
C

Elle se définit par le rapport— , C étant la résistance à la
D

compression, D la densité du matériau considéré. On cons
tate alors qu’à poids égal, le bois est plus solide que le fer 
(une, deux fois) et que le béton (cinq fois) ; autrement 
dit, à solidité égale, une construction en bois est plus légère 
qu’une construction en béton ou une construction métal-

iique. L ’économie dans le calcul des supports est sen
sible.

Mais le véritable critère doit apparaître non pas dans la 
comparaison de la solidité de deux échantillons de ces 
matériaux, mais dans la comparaison de la solidité de deux 
constructions, de deux ensembles de pièces assemblées selon 
des plans comparables. C’est alors que se pose le problème 
des assemblages.

Charpentes modernes.
Cette question des assemblages est celle qui a le plus 

longtemps conditionné tout le problème de la charpente en 
bois. C’est par les assemblages et -non par les membrures 
que périssaient les anciennes charpentes. On n’a pu accom
plir de véritable progrès que du jour où l'on a su s’évader 
des méthodes traditionnelles où les charpentiers s’enli
saient, pour s’orienter vers des voies nouvelles.

Autrefois, lorsque l ’on voulait réunir deux pièces de bois 
entre elles, on faisait un trou dans l’une — une mortaise 
— et on y enfonçait l’extrémité — en tenon — de l’autre ; 
ainsi commençait-on par affaiblir le point d’assemblage. 
Pour corriger ce défaut, on employait des poutres de fort 
équarrissage, ou bien on ajoutait des barres supplémen
taires ; comme on l’a vu, on modifiait alors d’une manière 
inconnue la répartition des efforts et on arrivait à des con
sommations de bois importantes.

Cet assemblage comporte un autre inconvénient fonda
mental ; il n’est valable que si les deux pièces A et H 
(fig. 1) s’appuient l’une sur l’autre, s’il y a compression de 
A sur H ; il n’est évidemment pas utilisable dans le cas où 
A serait soumis à une traction. 1! exclut donc quantité de 
formes de charpentes et limite le nombre de solutions. Et 
môme en supposant qu’une ferme de charpente ait été con
çue uniquement pour des pièces travaillant à la compres
sion, on n’a qu’une sécurité illusoire ; on sait en effet au
jourd’hui que très fréquemment, en raison d’elïorts de suc
cion du vent qu’on n’avait pas jusqu’ici analysés, les forces 
sur certaines membrures sont culbutées, des tractions de
viennent des compressions et inversement. Il est fatal alors 
qu’une charpente dont les assemblages ne sont prévus que 
pour les compressions ne puisse résister.
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Sur le graphique ci-joint ([ig. 2), apparaît, d’une manière 
frappante, la supériorité d’un tel assemblage. 11 résume une 
série d’essais faits au Laboratoire National du Bois, à 
Paris ; le Directeur de ce laboratoire concluait le procès- 
verbal de ces essais par ces mots :

« Il est intéressant de noter que, pour un môme glisse
ment de un millimètre, les charges moyennes comparées 
sont :

Assemblage tenons . . . '......................... 800 kg.
— boulons ...........................  1.000 —

Assemblages cloués ...........................  1.200 —
— collés, plus de....................  4.000 — »

La colle qui a été utilisée dans ces essais, est une résine 
synthétique, la Mêlocol de CIBA, à base d’urée-formol, 
matière thcrmodurcissable, qui s’applique à froid. Une fois 
polymérisé, le fdm de cùlle est tout à fait stable, insensible 
à l’oxydation, à l’humidité, aux microorganismes. Il faut, 
bien entendu, aussi bien pour la conception des pièces à 
réunir que dans la pratique du collage, respecter certaines 
règles impéralives; la technique de ces collages est simple, 
mais elle n’est tout de môme pas à la portée du premier 
venu.

Disposant alors de ce puissant moyen d’assembler 
entre elles deux pièces de bois, deux formules de construc
tion sont possibles.

La première réalise des charpentes triangulées, sem-

On améliore, il est vrai, la tenue d’un tel assemblage en 
réunissant les deux pièces entre elles par une cheville de 
bois qui les traverse ; encore faut-il que les efforts ne 
soient pas importants et restent de l’ordre de ceux que 
peut supporter une cheville de bois d’un ou deux centi
mètres de diamètre.

On peut ensuite remplacer la cheville de bois par un 
boulon de fer, ou, dans l’industrie chimique, par un bou
lon en métal inattaquable.

Mais l’amélioration la plus sensible consiste à remplacer 
les boulons par des clous ; pour la même section de fer 
entrant en jeu, la tenue de l’assemblage est meilleure : 
d’une part, en effet, l’acier étiré d’un clou a des carac
téristiques mécaniques meilleures que l ’acier doux d’un 
boulon; d’autre part, le clou, qui écarte les fibres du bois 
sans les sectionner, utilise la pression de ces fibres sur la 
circonférence du clou. L ’effet de pression sera alors d’au
tant plus grand que la circonférence intéressée sera plus 
longue, donc que, pour une môme section d’acier, le 
nombre de clous sera plus grand, que les clous seront plus 
minces.

Mais le dernier progrès consiste à utiliser les colles.
Depuis une cinquantaine d’années qu’elle est connue, 

cette technique a fait avancer considérablement la question 
et chaque jour elle se perfectionne. Ainsi on arrive actuel
lement à ce résultat que, lorsque deux pièces de bois sont 
collées entre elles, il est imposible de les séparer sans bri
ser l ’assemblage ; désormais, c’est le bois, dans les mem
brures, qui casse et non l’assemblage.

F i;.  3. - Assemblage collé-cloué (Entreprise Mariaud, Saînt-Ouen)
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Fig. 2. - Déplacements de différents systèmes d'assemblage 
en fonction de l'effort

Extra’f .d 'un Procès-verbal d'essais n” 7.758 du 4 septembre 1947 
établi par le Laboratoire de l'institut National du Bois :

« 4- Il est intéressant de noter que, pour un même glissement de 
I mm, les charges moyennes respectives comparées sont : ass. 
boulons, 1.000; ass. clous, 1.200; ass. tenons, 800; ass. colles 
plus de 4.000 », '

I
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blables, dans leurs grandes lignes, aux charpentes métal
liques ; les assemblages sont collés, ou mieux collés-cloués. 
Les lig. 3 et 4 montrent des exemples de telles réalisa
tions. On voit immédiatement combien ces constructions 
diffèrent par leur s allure » des charpentes tradition
nelles ; leurs formes sont fines et logiques ; l’économie de 
bois par rapport aux charpentes anciennes est de l’ordre de 
23 %. Toute la fabrication est faite en usine, on trans
porte sur le lieu du chantier des éléments de fermes ter
minés, ayant le maximum de dimensions compatibles avec 
les moyens de transport. Sur place il n’y a qu’à faire un 
travail de levage, à présenter côte à côte les éléments pré
fabriqués et à les réunir.

Une autre technique est aussi possible. Elle part du

principe de la lamellation. On constitue, comme on Ta vu 
plus haut, des pièces lamcllées de fort équarrissage, dont 
les caractéristiques mécaniques sont excellentes ; on 
assemble ensuite ces poutres entre elles par des organes 
d’assemblage. Cette formule ne vaut pas la première au 
point de vue de l’économie de bois et de la rigidité, mais 
elle se prête à la réalisation d’arcs lame liés, qui, à leur 
tour, permettent toute une gamme de réalisations très inté
ressantes. Avec ces arcs on atteint de très grandes portées, 
jusqu’à 30 m ; on obtient surtout des effets architecturaux 
très heureux. De telles charpentes sont fréquentes à l’étran
ger : en Suisse, en Suède, elles sont tout à fait courantes 
(fig. 3 et 6) ; l’industrie chimique italienne les pratique 
depuis de longues années {fig. "?), bien que cependant la
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Fig. 4. 
Charpente collée-clouée

(Entreprise Mariaud, 
Saint-Ouen)

D'après l'ouvrage « Die Melocol- 
Leime » de la Ciba-Aktlangesells- 
chaft, Bâ le, 1945.

Fig. 5.
Charpente lamellée, Suisse
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Fig. 6.
Charpente lamellée, Suède

D’après l’ouvrage « Aktiebolaget Fri- 
barande Trakonstruktioner Torebo- 
da », Stockholm, 1947.

forêt italienne soit loin d’être aussi généreuse en bois que 
les forêts nordiques.

Ces formules de construction en bois sont enfin très 
répandues aux Etats-Unis, pays qui ne manque ni de fer, 
ni de béton, ni d’audace... Un industriel américain, qui 
développait devant nous l’avantage de ces constructions, 
moins coûteuses mais tout aussi solides que leurs rivales en 
fer ou en béton, nous disait les raisons de cette préférence : 
« Mon usine est ainsi plus facile il amortir, à démonter ou 
» à transformer. Si en effet la technique de mon industrie 
» vient à changer, je veux pouvoir suivre le progrès et 
» pouvoir aussitôt modifier mon installation si c’est néccs- 
» saire, y compris l’implantation des Mliments.

» Avec une belle usine en béton comme vous aimez les 
» avoir en France, on aurait trop de frais, on aurait trop 
» de regrets, à tout démolir et reconstruire. Votre menta-

» lité si française de propriétaire père de famille, vous 
a maintient dans vos bâtiments, trop coûteux et vous con- 
» firme alors dans vos formulés techniques, même lors- 
» qu’elles sont périmées. »

Il y a beaucoup de sagesse dans les réflexions de cet éco
nomiste. Dans le climat de dure concurrence vers lequel 
nous nous dirigeons, il est certain que nos industries doi
vent pouvoir coller au progrès : une fois obtenues les garan
ties suffisantes de solidité d’une construction, il faut 
qu’elle soit réalisée au meilleur marché possible et avec le 
souci de pouvoir l’amortir rapidement et de pouvoir la 
transformer facilement si c’est nécessaire. Seule une cons
truction en bois répond à toutes les données de ce pro
blème.

C’est un dernier avantage, mais non des moindres, des 
constructions en bois.

Fîg. 7.
Charpente lamellée, Italie

D’après l’ouvrage « S. A. Legnamî 
Pasotti, Brescia, Lavorazione mec- 
canica del Legno ».
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La déminéralisation de l'eau 
par le procédé de bi-permutatîon 
à la Centrale de Villers-Saint-Paul

par Henri ARGANT
Président-Directeur général de la Socié té  «  Vapeur et É lectric ité  » 

Ingénieur en chef D irecteur des Travaux de la Société  « Francolor »

A  l'issue de trois journées d'études consacrées au traitem ent général des eaux, les 
Etablissements Phillips et Pain avaient organisé, pour le 31 mars 1950, à leur siège 
social de Montrouge, une conférence fa ite  par M . Henri A rgant, conférence qui fut 
suivie d'une visite de la Centrale de la Société « Vapeur et E lectricité », à Villers-

Saînt-Paul (O ise).
On trouvera, dans ce qui suit, la partie de cet exposé qui se rapporte plus spéciale

ment au traitem ent chimique de l'eau.

La  Centrale a été conçue pour ne pas recevoir du tout 
d’eaux de purges en retour. Toutes les eaux de 
purges sont en eiïet consommées par les ateliers de 
fabrication desservis, qui ont même besoin de forts 

appoints d’eau pure. Il a donc fallu cludier avec grand 
soin la question de l’épuration de l’eau d’appoint qui 
représente près de 100 % de l’eau vaporisée. En 1929, on 
s’est arrêté à la distillation totale sous vide de l’eau 
d’alimentation préalablement ramenée de 28° T.H. à 5“ 
environ par traitement à la chaux et au carbonate de 
soude suivi d’une décantation de 2 heures.

Le poste était composé d’un ensemble de quatre effets 
types S.C.A.M. corps en fonte, faisceaux tubulaires en 
laiton 70/30, le dernier étant sous le vide du condenseur 
de la turbine principale ; le premier effet était alimenté 
avec de la vapeur à 3 hpz qui avait été détendue dans la 
turbine principale.

Du fait du titre de 5° de l’eau épurée fournie aux éva- 
porateurs, on était obligé toutes les semaines de détartrer 
les réchaufîeurs d’eau du premier effet, et toutes les deux 
ou trois semaines, les réchauffeurs d’eau des deuxième 
et troisième effets (le quatrième effet n’avait pas de ré- 
chauffeurs). Ce détartrage avait été, dès le début, prévu 
par circulation d’acide chlorhydrique dilué passivé à l’aide 
d’un inhibiteur fabriqué à l’usine même et l’installation a 
pu fonctionner .sans retubages jusqu’à son remplacement 
en 1912, donc pendant douze ans, sans attaque impor
tante.

Après distillation, l’eau ôtait dégazée à moins de 0,02 cm5 
d’oxygène par litre par ébullition et ruissellement sous 
vide à 75°-85° dans un dégazeur S.C.À.M. relié au con
denseur principal de la turbine, puis elle était addi
tionnée d’un peu de phosphate trisodique (environ S0 mg 
de Pj05 par litre) et envoyée sous pression aux pompes 
alimentaires. La pureté de cette eau était parfaite. Avant 
traitement au phosphate, elle donnait une résistivité de 
l’ordre de 100.000 ohms par cmVcm. Son utilisation n’a

jamais donné lieu à des difficultés dans l’exploitation des 
chaudières.

On se rend cependant aisément compte que la distil
lation de la totalité de l’eau d’alimentation coûte cher 
(elle consomme 20 % de la vaporisation totale des chau
dières) aussi bien en combustible qu’en annuités d’inté
rêt et d’amortissement puisqu’elle immobilise 20 % envi
ron de la capacité de vaporisation des chaudières pour les 
besoins internes de la Centrale.

Evidemment la vapeur utilisée par la distillation tra
vaille dans la turbine principale en produisant de l’énergie 
mais ensuite elle ne sort pas de la Centrale et ses calories, 
encore à assez haut potentiel (3 hpz-22o°) sont mal utili
sées dans le quadruple effet du poste de distillation de 
l’eau d’alimentation.

Cette question n’avait pas échappé lors des éludes de la 
Centrale, mais à l’époque (il y a plus de vingt ans) la 
déminéralisation totale de l’eau n’était pas industrielle
ment au point et on n’a pas jugé prudent, surtout dans 
une installation utilisant 100 % d’eau d’appoint, de se 
lancer dans un affaire aussi nouvelle.

La Centrale fut par la suite, en 1938, dotée d’une qua
trième chaudière, puis en 1942 d’une cinquième chaudière 
commandée en 1939, toutes deux de mêmes caractéristi
ques et de même puissance unitaire que les trois pre
mières, mais améliorées au point de vue fumisterie, éco
nomiseur et dispositif de commande des grilles.

C’est au moment de l ’installation de la quatrième chau
dière que la question s’est posée de modifier le procédé 
d’épuration de l’eau. Le poste de distillation devenait trop 
petit. Après étude comparative des divers procédés et visite 
de plusieurs installations en Amérique et en Allemagne, 
on s’est finalement décidé pour l ’installation d’un impor
tant poste de déminéralisation totale par double permuta
tion et on a confié la réalisation à Phillips et Pain. Cette 
installation étudiée pour traiter de l ’eau île l’Oise non fil
trée devait pouvoir produire en permanence dès le début
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90 t/h d’eau déminéralisée, c’est-à-dire 90 x 24 soit 
2.160 m3 par 24 h et pouvoir sans modifications impor
tantes produire par la suite jusqu’à 135 mVh, c’est-à-dire 
135 x 24 soit 3.250 m3 par 24 heures.

L ’installation se compose d’un épurateur décanteur tra
vaillant à l’eau de chaux, destiné à éliminer toute la 
dureté temporaire de l ’eau de l’Oise, qui titre en général 
28° de T.H. dont 7 à 8° de dureté permanente. Un dissol- 
veur à chaux en tôle est installé à côté d’un réacteur 
décanteur en béton armé. L’eau brute à 25° à 30° de tem
pérature (prise à la sortie de l’eau de circulation du con
denseur de la turbine principale) arrive à la partie supé
rieure du décanteur où son débit est réglé par un robinet 
à flotteur, elle se divise par des boîtes à trous en plusieurs 
parties aliquotes. Le flux principal va au centre du réac
teur décanteur. Un flux dérivé va au saturateur à chaux 
d’où il revient saturé vers le réacteur, enfin un flux minime 
sert à déplacer une solution de sulfate d’alumine qui est 
envoyée partie dans le réacteur, partie à la base du décan
teur comme coagulant (l’eau de l’Oise est, en effet, assez 
argileuse, surtout pendant la saison des betteraves). L ’eau 
vers 7° à 8° T.H. sort du décanteur assez claire.

11 faut remarquer que ce traitement à la chaux, en dé
composant les bicarbonates et en précipitant partiellement 
les carbonates, diminue assez sensiblement la teneur en 
silicate (Si02) de l’eau, qui tombe de 9 mg/1 à 4 mg/1 
seulement. L ’eau décantée traverse par gravité une batte
rie de trois filtres à silex horizontaux qu’on lave par sou
lèvement à l’air comprimé à peu près une fois par 24 heu
res. Un bac de 40 m3 reçoit une dérivation de l’eau filtrée 
pour le rinçage des filtres. L ’eau filtrée, parfaitement claire, 
est reprise par des pompes centrifuges et envoyée d’abord 
sur une batterie de trois appareils cations chargés chacun 
de i.800 1 de Zéo-Carb. Chacun d’eux est capable, avec 
l’eau normale de l’Oise épurée à 8” de T.1I. et filtrée, 
d’assurer par cycle l’élimination des cations d’environ 
500 m3 d’eau à l’allure de 45 mVheure. L ’eau, à la sortie, 
titre 0° de T.H. et son T.A.R. se maintient constant à envi
ron 7°. Dès que le T.A.R. commence à s’élever, on arrête 
le cycle et on procède à la régénération du Zéo-Carb à 
l’aide d’une solution d’acide sulfurique diluée. Cette solu
tion est préparée diluée à 10 % environ dans un monte-jus 
plombé agité refroidi par serpentin d’eau en plomb. Ce 
monte-jus reçoit l’eau filtrée et l’acide sulfurique à 66°. 
L ’acide dilué est envoyé par le Zéo-Carb à l’aide d’un 
hydro-éjecteur en plomb durci alimenté en eau filtrée qui 
dilue encore l’acide vers 2,5 %. Cette régénération est sui
vie d’un 'soulèvement puis d’un rinçage à l’eau filtrée. La 
quantité d’acide 66° utilisée pour une régénération est de 
140 1, soit environ 260 kg. L ’introduction de cet acide dure 
environ 12 minutes.

L ’eau sortant des appareils cations est envoyée aussitôt 
sans aucun stockage intermédiaire aux trois appareils 
anions qui sont chargés chacun de 2.100 1 de déacidilc. 
Ceux-ci doivent donner des cycles théoriques de 600 cm3 
environ à l’allure de 45 mVh par appareil.

La régénération est faite avec une solution de carbonate 
de soude diluée à 5 % sur la déacidite à l’aide d’une petite 
pompe centrifuge. La régénération se fait comme suit : 
lavage pendant 10 à 15 mn ; rinçage pendant 5 mn ; 
envoi de la solution de carbonate ; rinçage jusqu’à un 
TA C . de 3° à la sortie ; soulèvement de 5 mn ; rinçage 
jusqu’à un TA C . de 1° à la sortie ; remise en roule.

L’eau ainsi déminéralisée est renvoyée dans une bâche 
par l’intermédiaire de pulvérisateurs qui dégazent la plus

grosse part de CO=. Rien entendu, tout le matériel, depuis 
l’amont des appareils cations jusqu’aux pulvérisateurs, est 
totalement ébonité et toute la robinetterie est également 
ébonitée comme la tuyauterie elle-méme. Les écoulements 
d’eau de rinçage ou de régénération sont en grès. Après 
la bâche de pulvérisation, l’eau s’en va au dégazeur sous 
vide (il y a maintenant deux dégazeurs S.C.A.M. pouvant 
travailler en parallèle : un de 100 t/h, l’autre de 70 t/h).

Après le dégazage, l’eau est chargée d’un peu de phos
phate trisodique (50 mg IbO» par litre), puis est envoyée 
par une pompe sous pression aux pompes alimentaires.

Un stock d’environ 180 t d’eau déminéralisée froide non 
dégazée existe en dérivation avant les dégazeurs en charge 
sur ceux-ci.

La mise en route de ce poste de déminéralisation a eu 
deux résultats. Le résultat principal a été de libérer, pour 
la vente en dehors de la Centrale, presque toute la vapeur 
qui était consommée par le poste de distillation (au moins 
10 t/h), ce qui a fait remonter le rendement thermodyna
mique net de l ’ensemble de la Centrale vers 0.68/0.69 au 
lieu de 0.59, soit une hausse voisine de 20 %. Le résultat 
secondaire a été l’amélioration de la qualité de l’eau qui 
ne contient guère plus de 10 à 12 mg de sels par litre 
au lieu de 25 à 30 mg auparavant,

On ne fait plus aux chaudières qu’une purge continue 
de quelque 20 à 30 1 par heure et par chaudière, ce qui 
donne une concentration en chaudière de 100 fois environ 
la concentration initiale avec 100 % d’eau d’appoint. L ’eau 
d’extraction des chaudières contient en moyenne 350 à 
500 mg de silice (SiO:), 100 à 125 mg de sulfates (S02), 
100 à 150 mg de chlorures (Cl), 400 à 500 mg de car
bonates (iS’aOH) au total 1.000 à 1.200 mg par litre de 
sels dissous. Le pH de cette eau de vidange est de 11 à 12.

La résistivité de l’eau déminéralisée est d’environ 120 à 
150.000 ohms par cnr/ern.

Les chaudières, depuis qu’elles sont alimentées avec 
cette eau déminéralisée, ne sont plus jamais turbinées ni 
nettoyées intérieurement et leur surface intérieure reste 
parfaitement propre, non rouillée, ni oxydée, ni blanche, 
d’une teinte à peine rosée seulement.

La mise en roule de cette nouvelle méthode d’épuration 
à froid exige, pour le réchauffage de l’eau pour dégazage, 
une quantité de vapeur nettement plus forte qu’auparavant 
à ce môme dégazeur, puisqu’il reçoit de l’eau à 20-30° au 
lieu de 65“, et de ce fait la vapeur de contre-pression de 
la turbo-pompe alimentaire ne suffit plus ; il faut y ajouter 
un appoint non négligeable de vapeur de contre-pression 
de la turbine principale à 3 hpz. Cet appoint se trouve 
ainsi mal utilisé parce qu’à trop haut potentiel. Le pro
blème a été étudié et a conduit à l’installation d’une nou
velle turbo-pompe alimentaire alimentée non plus en va- 
peu 13 hpz, mais bien en vapeur 3 hpz qui, échappant 
toujours à 0,150 hpz, donnera alors assez de vapeur à très 
basse pression pour le dégazeur. On arrivera ainsi à pro
duire net environ 150 kW  de puissance supplémentaire 
gratuite à la turbine principale par la détente de 13 à 
3 hpz dans cette turbine de toute la vapeur consommée par 
la turbo-pompe alimentaire et le dégazeur.

L ’installation est en cours de réalisation. Des turbo- 
pompes dé ce môme modèle à très basse pression de va
peur fonctionnent d’ailleurs depuis 1938 à la Centrale 
S.N.E.V. de l’usine Francolor à Oissel sans la moindre dif
ficulté ; en particulier, malgré leur diamètre important, 
elles démarrent instantanément sans aucune précaution, 
ce qui est essentiel pour des pompes alimentaires.
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Livres
(Cote 211.091)
J ô r g e n s e n  H. — Théorie, mesure et applications du pH. 

Préface de S.P-L. Sorensen, traduit de l’allemand par 
J. Guéron. Nouveau tirage. — 1 vol.. 14 x 22, XVI + 
352 p., 56 lig-, Dunod, éd., Paris, 1950, br. : 940 fr. 
L ’ouvrage de Jôrgensen, après ceux de Michaelis et de 

Clark, a pris place parmi les ouvrages fondamentaux trai
tant du /)I1. La sûreté de l’exposé, son caractère concret, la 
façon résumée et complète tout à la fois dont il est traité 
en ont fait un « classique » toujours actuel sur la question 
parmi une littérature abondante.

Relatant en détail les travaux les plus importants de la 
recherche physico-chimique et les idées fondamentales dont 
dérive la notion de 7)11, l’auteur décrit la technique prati
que du 7)11 et souligne les avantages que l’on peut en retirer 
en agronomie et dans les différentes, branches de l’indus
trie parmi lesquelles : textiles, cuirs, papier, matières 
colorantes, sucre, confiserie, boulangerie, brasserie, distille
rie, conserves et industries agricoles.

C h i m i e  a n a l y t i q u e
Essentiellement rédigé à l’usage des praticiens, cet ouvrage 

traite les exemples choisis de façon aussi complète que 
possible, pour que le lecteur même non initié puisse en 
dégager tout l’enseignement qu’ils contiennent.

(Cote 215.011)
Yox S t a c k k i.r e r g  M . —  Polarographische Arbeitsmethoden.

— 1 vol. 14 x 19, 478 p., 113 fig., Walter de Gruyter 
und C°, éd., Berlin, 1950, rel. toile : 28 DM.

Après un très clair et complet exposé de la théorie de 
la polarographie, les montages et appareils modernes et 
toutes les applications de la méthode sont passés en revue. 
L ’ouvrage sera surtout précieux au chercheur car si la plu
part des dosages ne sont que très succinctement décrits, la 
bibliographie semble très complète. La présentation de l’ou
vrage est extrêmement soignée et la lecture rendue agréable 
par le grand nombre d’illustrations. Le format commode 
du livre permet d’avoir sur la table de travail, donc sous 
la main, une véritable encyclopédie de la polarographie.

n. s.

Chimie analytique minérale

Livres
(Cote 32.489)
D k l a b y  R. e t  G a u t ie r  J. A. — Analyse qualitative minérale 

à l’aide des stilliréactions. — I vol. 17 x 25,5, 230 p., 
1 pl. en couleurs, Masson et Cie, éd., Paris, 1950, br. : 
820 fr.
La caractérisation des éléments, cations et aidons, a été 

considérablement enrichie depuis l’emploi de réactifs orga
niques, dont un grand nombre présente des réactions spé
cifiques ; par ailleurs, la semi-microanalyse s’est affirmée 
et a conquis droit de cité parmi les analystes qui ont été 
séduits à juste litre par la simplicité et la rapidité du mode 
opératoire. Dans ce domaine, il n’est pas interdit de penser 
que les stilliréactions seront de plus en plus employées. 
Celte technique exige d’avoir à sa disposition un nombre 
de plus en plus important de réactifs, la plupart spécialisés, 
mais cela ne doit pas être un obstacle à la marche d’un 
progrès qui a, depuis ces dernières années, fait ses preuves.

Dans cette nouvelle édition, les auteurs ont tenu à con
server le principe du développement dichotomique clas
sique de l’analyse minérale tout en l’associant à la semi- 
microtechnique récente. On trouvera, pour chaque carac
térisation d’anion ou de cation, un nombre important de 
réactions; si l ’on peut se réjouir de l’introduction de cer
tains cations tels que le molybdène, le tungstène et le 
thallium, on peut déplorer l’absence du vanadium, dont 
l’emploi comme catalyseur dans la fabrication de l’acide

sulfürique et dans la préparation des alliages en fait un 
élément important dans la technique moderne. Sous cette 
réserve, qui n’enlève rien au mérite des auteurs, l’ana
lyste trouvera dans ce manuel un guide précieux.

A. M.

(Cote 214.129)
K ir k  P .  L. — Quantitative Ultramicroanalysis. —  1 vol. 

14 x 21, V II 4- 310 p., 112 fig., John W iley and Sons, 
inc. éd. , New-York, Cliapman and Hall, Ltd, Londres, 
1950, rel. toile : 5 dol-
Les techniques d'analyse ultramicrochimique jouant un 

rôle toujours croissant dans la recherche biologique et dans 
les manipulations des radioisotopes, il a semblé utile à 
l ’auteur de rassembler dans un ouvrage les procédés qui 
se sont révélés les plus satisfaisants. On trouvera dans 
cette élude une description détaillée des appareils et des 
techniques utilisés en volumétrie et en colorimélrie, ainsi 
que dans les manipulations accessoires (pesée, filtration, 
etc.). Une attention particulière a été réservée à l’analyse 
des gaz, aux méthodes spectrophotométriques et à la déter
mination de certaines constantes physiques (densité, point 
de fusion, etc.). Des chapitres sont consacrés aux titrages 
(principes et applications aux divers constituants métal
liques et non métalliques). Le texte, que l ’auteur, s’adres
sant à des biologistes, a voulu intentionnellement incom
plet, est accompagné de nombreuses photographies d’appa
reils. Les références bibliographiques sont groupées à la 
fin de chaque chapitre. a . c .
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Combustibles. Produits de distillation 
et de pyrogénation

Combustibles solides en général

Livre
(Cote 37.467)
Dupont G. — Cours de Chimie industrielle. T. I  : Généra

lités. Les combustibles, 2‘' éd. — t vol. 10,3 x 23,5, 
V III + 295 p., 155 fig., Gaulhier-Villars, éd., Paris, 1950, 
br. : 1.100 fr.
On trouve dans ce premier lomc l ’exposé des nouvelles

méthodes de flashing, de reforming, du procédé de syn
thèse Fischer-Tropscn, etc. La question des lubrifiants a 
fait l’objet d’un nouveau chapitre. L ’ouvrage, rédigé dans 
l’esprit des éditions précédentes, est divisé en six parties : 
installation de l’usine, combustibles solides, combustibles 
liquides, combustibles gazeux, lubrifiants, chauffage indus
triel. 11 a conservé son caractère didactique, étant, en fait, 
la substance des cours professés à la Faculté des Sciences 
de Bordeaux. a. c.

Distillation pyrogénée, combustibles liquides dérivés de combustibles solides

Loiienzen G. —  L ’épaississement de l ’huile pour le lavage 
du benzol. — Brcnnstoff-CJicm., 1949. 30, Nn* 23-24, 430- 
431. 14 décembre.
Ce sont les combinaisons non saturées contenues dans 

les huiles de lavage qui sont la principale cause de l’épais
sissement de ces huiles, épaississement qui est encore 
accentué quand la séparation de l’essence a lieu <\ temp, 
élevée. 11 y a lieu d ajouter que le dégoudronnage élec
trique donne naissance íi de petites quantités d’oxydes 
d’azote et d’ozone qui peuvent accélérer l’épaississement. 
Pour éviter cet inconvénient, ce sont les installations d’éli
mination du brai qui ont donné les meilleurs résultats ; 
pour cela une petite partie des huiles de lavage en cir
cuit est dérivée dans une colonne auxiliaire chauffée avec 
de la vapeur sortant des colonnes principales. Par suite 
de l’élimination du brai, la viscosité et les caractéris
tiques de distillation de l’huile de lavage sont maintenues 
telles que dans l’huile fraîche.
Sciiusteu F. — Les résultats de l’essai des charbons au 

point de vue de leur valeur calorifique. — Gas-u. l l ’as- 
scrfach, 1949. 90, N° 23, C01-G00. 3 décembre.
Les formules permettant de calculer le pouvoir calori

fique d’une houille devraient tenir compte du rendement 
en goudron et en eau de décomposition. 11 serait bon de 
standardiser les méthodes ou d’établir des facteurs de 
comparaison suivant les modes de travail adoptés.
W it t  D. — Succédanés des produits servant à épurer le 

gaz de ville. —  Gas-u. Wasserfach, 1949. 90, N° 24, 
645-648. 30 décembre.
Parmi ces produits de remplacement figurent les boues 

d’oxyde de fer des usines de distribution a’eau ; elles con
tiennent 50 % env. de FeaOs dont la finesse n’occasionne 
pratiquement aucune difficulté ; l’absence d’alcali ne pré
sente aucun inconvénient, mais il est nécessaire que la

teneur en eau de la masse ne dépasse pas 30 % ; en outre 
il ne faut pas qu’il se produise de chute de lemp. du gaz 
dans les caisses afin d’éviter des condensations ; il est 
même recommandé de chauffer les salles des épurateurs. 
Les boues ne doivent non plus pas contenir trop de sable.

Livres
(Cote 80.449)
American Society fo r  Testing M ateria ls . — Standards on 

Benzene, Toluene, Xylene, Solvent Naphta. Committee 
D-16, 1949. — t br. 15 x 23, p. 1285-1328, A.M.S.T., 
Philadelphie, 1949, br. : 1 dol.
Publication où sont rassemblés vingt-huit normes et 

projets adoptés, mais non homologués par l’A.S.T.M., rela
tifs aux hydrocarbures aromatiques utilisés dans l’industrie 
(benzène, toluène, xylène et solvent naphta). On y trouvera 
des spécifications se rapportant k la nitration et des 
méthodes d’essai (détermination de la densité, de l’acidité, 
corrosion du cuivre, teneur en paraffines, en ILS, en S CL, 
point de solidification, distillation, etc.). a. c.

(Cote 80.274) •
American Society fo r Testing M ate ria ls . — Symposium on 

Insulating Oils. Committee D-9, 1949. — 1 br. 15,5 X  23, 
53 p., fig., A.S-T.M., Philadelphie, 1949, br, : 1,35 dol. 
L’A.S.T.M. a réuni dans celle brochure trois communi

cations présentées au Symposium sur les huiles isolantes. 
La première est relative au nouveau type d’huiles synthé
tiques dénommées « Askarels » ; la deuxième a trait au 
maintien de la qualité des huiles pour transformateurs, à 
l’usage, et la dernière à la valeur des huiles pour trans
formateurs additionnées d’antioxydants. a. c.

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

Livre
(Cote 80.409)
American Society fo r Testing M ateria ls . — Standards on 

Gaseous Fuels. Committee D-3, déc. 1949. — 1 vol. 15 X 
23, p. 1331-1428, fig., A.S.T.M., Philadelphie, 1949, br. : 
1,13 dol.
L ’A.S.T.M. a réuni dans celte brochure trois méthodes

G0

d’essai relatives aux combustibles gazeux, dont l’une est 
normalisée, les deux autres étant seulement à l’état de 
projets non homologués. Elles ont trait respectivement à la 
détermination du pouvoir calorifique de ces combustibles 
avec le calorimètre à circulation d’eau (D 900), à la mesure 
de la densité (I) 1.010), ainsi que du volume des échan
tillons (D 1.071). a. c.
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Gazéification souterraine
Brevet

Sviïnska S k if fe ro u e  A. G. — Procédé de préparation 
d’huile de schiste par pyrolyse électrothermique effectuée 
directement dans un gisement de schiste. — B. Sudd. 
N ° 126.674. 7.1.46, lS.11.49 .(11.1.50).
On crée dans le gisement de schiste deux zones de

chauffage, l’une servant au préchauffage du minerai, tan
dis que dans l’autre le minerai déjà réchauffé subit un 
chauffage pyrolytique. Ces deux zones reçoivent de la cha
leur produite électriquement, mais à des moments diffé
rents, de sorle qu’elles sont séparées par une zone de mine
rai préchauffé d'une largeur variant en direction hori
zontale.

Hydrocarbures et pétroles synthétiques
Grodde K. II. — Propriétés physiques et techniques des 

cires hydrocarbonées, leur classification et leur nomen
clature. — Erdôl u. Kohle, 1950. 3, JN" 2, 61-72. Février. 
Pour certaines paraffines, il a été établi des formules de 

conversion pour le p. m„ le point de figement, le D. à 
100"C, l’ind. de réfraction à 100UC, la viscosité à 100”C, le 
p. éb. et la tension de vapeur. Tenant compte de certaines 
données, ces formules sont applicables aux cires hydro
carbonées. Possibilité également de prévoir la consistance

de ces cires, connaissant la Lemp., le point do figement, la 
structure. Les paraffines à point de figement élevé (de 65 
à 80°C) forment des pâles stables avec des solvants ; l’addi
tion de cérésine augmente sensiblement l’effet de réten
tion. Pour l’élimination de la cire des huiles et le déshui- 
lage des cires hydrocarbonées de nature paraffinique et 
cérésinique, c’est la cristallisation à partir de sol. dans le 
chlorure d’élhylène qui constitue le meilleur mode opé
ratoire.

Pétroles et gaz combustibles naturels
Coi.k II. AI. et Davidson D. .1). — Désulfuration par hydro

génation contrôlée de fractions d'essence au moyen du 
catalyseur au sulfure de tungstène-nickel. — Ind. a. 
Engng Chcm., 1949. 41, N° 12, 2711-2715. Décembre.
Le liquide à traiter ainsi que l'hydrogène sont préchauf

fés et traversent une chambre à réaction adiabalique; les 
produits sont condensés et les phases séparées. La phase 
gazeuse, constituée principalement par de l ’hydrogôue, est 
lavée pour en éliminer l’hydrogène sulfuré et, après com
pression, rentre dans le circuit. La phase liquide est éga
lement lavée. Le catalyseur contenant 40 % de tungstène 
et 25 % de nickel est supporté par des billes en céra
mique. La press. est de 50,0 kg et la temp. de 343"C. Le 
rendement en liquide est légèrement supérieur à 100 % 
à cause de la diminution de densité résultant de l’hydrogé
nation des composés sulfurés, des olcfines et des carbures 
aromatiques. Les composés sulfurés de la matière première 
donnent des penlanes, hexanes, etc. Le catalyseur est très 
actif, de longue durée et se régénère bien.
Thompson 11. B., Druge L. AV. et Cuenicek J. A. — Stabilité 

des- fuel oils au cours de l’entreposage. Influence dc(S. 
composés sulfurés. — Ind. a. Engng Chem., 1949. 41, 
N ° 12, 2715-2722. Décembre.
Le soufre libre détermine la formation de dépôts ; les 

thiophènes, les mercaptans aliphatiques, les sulfures ali- 
phatiques n’ont que peu d’effet. Les bisulfures et les poly- 
sulfurcs provoquent la formation de dépôts et tout parti
culièrement le thiophénol. Une extraction à l’alcool méthy- 
liquc caustique élimine les mercaptans et améliore la 
stabilité.

Livres
(Cote 216.006)
American Society fo r  Testing M ateria ls . — Standards on 

Petroleum Products and Lubricants (W ith Related Infor
mation), Committee D-2, 1949). — 1 vol. 15 x 23, 
XVI + p. 687-1.420, fig., A.S.T.AL, Philadelphie, 1949, 
br. : 5,50 dol.
Publication où sont rassemblées des séries de normes de 

l’A.S.T.M. relatives au pétrole et ayant trait à des méthodes 
d’essai, des spécifications, des définitions de propriétés, etc- 
Files concernent les combustibles pour moteurs (y compris 
ceux d’aviation), Diesels et brûleurs, les huiles lubrifiantes, 
les graisses, les vaselines et cires de paraffines, les huiles 
pour pulvérisations, les pétroles sulfonés, les lubrifiants 
pour outils à coupe rapide, les huiles pour l’isolement 
électrique, les hydrocarbures légers, les solvants hvdro-
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carbures et le pélrule brut. En appendice sont groupés des 
projets de méthodes couvrant ces mêmes classes de pro
duits. a. c.

(Colc 47.417)
Techniques e t Applications du Pé tro le . — Les sources de 

matières premières de l ’industrie chimique. — N° hors 
série, 1959, 1 vol. 27,5 x 35, XXXVI -F 90 p., nombr. 
fig., Techniques et Applications du Pétrole, Paris, 1950, 
br. : 1.290 lr.
Ce numéro hors-série est d’une présentation matérielle 

rivalisant avec celle des plus belles revues étrangères- Les 
articles contenus dans les deux premières parties sont re
marquables par les sujets traités, qui permettent de juger 
de l’importance prise par le pétrole et ses dérivés en tant 
que matière première pour l’industrie chimique. La troi
sième partie, insuffisamment distincte des deux premières, 
a un peu trop une allure publicitaire. Les auteurs se sont 
efforcés de se libérer autant que possible de l’influence 
américaine dans celte brandie de l’industrie chimique 
pour présenter leuis sujets au point de vue européen. Un 
y trouve exposés les théories et les procédés les plus 
récents, ce qui fait que, par la lecture de cette publication, 
on peut se faire une idée exacte de l’état actuel de nos 
connaissances tant théoriques que pratiques sur les indus
tries et produits dérivant du pétrole, tout particulièrement 
le nylon, les produits lensio-actifs, les matières vinyliques, 
les insecticides et fongicides pour l’agriculture.

M. D.

(Cote 214.245)
Association Française des Techniciens du Pé tro le . — Le 

pétrole, matière première pour l ’industrie chimique. — 
(Semaine technique de l’A-F.T.P., Paris, 29-25 juin 1949, 
Comptes rendus). 1 vol. 15,5 x 24, 480 p., A.F.T.P., 
Paris.
Les nombreuses communications faites au cours de la 

Semaine technique de l ’Association française des Techni
ciens du Pétrole sont réunies dans cet ouvrage et publiées 
in-cxlenso. Comme elles ont pour auteurs des spécialistes 
éprouvés, elles présentent toutes un très vif intérêt ; elles 
font ressortir l’évolution de l’utilisation du pétrole, qui tend 
de plus en plus à constituer une matière première pour 
l ’industrie chimique ; le nombre des dérivés obtenus est 
considérable et a tendance à s’accroître journellement.

Ce livre, de présentation impeccable, fixe l’état de nos 
connaissances sur l’industrie du pétrole et est indispensable 
aux techniciens de celte branche. Toutes les communica
tions sont rédigées en anglais et en français. m . d.
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Chauffage, éclairage, graissage
Chauffage industriel

Barber C. R. — Thermomètre à résistance de platine de 
faibles dimensions. — 1. Sci. Instruments, 1950. 27,'N ° 2, 
47-49. Février.
Basé sur le principe du thermomètre Callendar, ce petit 

thermomètre possède un bulbe de 3 cm de longueur et de 
5-G mm de diamètre extérieur. La résistance est constituée 
par 00 cm de Fil de Pt de 0,05 mm de diamètre enroulé en 
hélice, les spires se touchant. La chemise extérieure de 
G mm de diamètre est scellée. La réponse du thermomètre 
est de 5 secondes. La reproduclibilité de R» entre les temp. 
— 180 et G00° est de ± 0,00 l°C.

Livres
(Cote 214.509)
Lorain P. —  Les chaudières à vapeur. T. II : Circulation. . 

Construction. Divers types de chaudières. Echangeurs se
condaires. — 1 vol- 10,5 x 25,5, 242 p., 1G8 fig., Editions 
Eyrolles, Paris, 1949, br. : 1.450 fr.
Malgré son titre, il ne faut pas voir dans ce livre un 

traité de construction des chaudières Ce n’est pas un livre 
pour chaudronnier, il ne s’occupe pas du traçage des tôles 
ou de leur façonnage par un matériel spécialement adapté. 
C’est le livre de l’ingénieur physicien qui décidera des 
formes, des dimensions, de la qualité cîes matériaux à 
employer suivant les pressions et les températures aux
quelles ceux-ci seront soumis.

A ce point de vue il est extrêmement intéressant ; ayant 
établi une théorie de la circulation et de la vaporisation, 
appuyée de vérifications expérimentales, il en déduit les 
conditions d’établissement d une chaudière et nous donne, 
dans une seconde partie assez développée, la description de 
divers types utilisés dans les centrales et la Marine. De

nombreux diagrammes et dessins illustrent la partie théo
rique concrétisant les calculs. Des dessins de chaudières 
en service montrent comment les calculs ont été traduits 
dans la pratique.

C’est un bon livre d’étude, bien imprimé, d’une lecture 
facile. p. p.

(Cote 214.510)
Lorain  P. — Les chaudières à vapeur. T. I I I  : Services auxi

liaires. Evolution de la chaudière moderne. Chaudières 
spéciales. Essais de chaudières. Etude d'un projet de 
chaudières. — 1 vol. 16,5 X  25,5, 230 p., 84 fig., Editions 
Eyrolles, Paris, 1950, br. : 1.3G0 fr.
Les services dits auxiliaires des chaudières à vapeur sont 

en réalité ceux qui ont la plus grande importance, car leur 
bon fonctionnement conditionne à la fois le bon entretien 
de la chaudière et la régularité de marche L ’épuration de 
l’eau, son dégazage surtout sont une des premières condi
tions pour la bonne conservai ion de la . chaudière- 

Ce sujet est bien traité. Par contre la conduite de la 
chaudière, compte tenu de la mesure du tirage, de la 
composition des gaz de la combustion, de l’automatisme de 
l’alimentation, auraient dû recevoir un plus grand déve
loppement. Nous ferons la môme observation pour les 
essais de chaudières et l’établissement du bilan thermique, 
car c’est seulement le résultat de ces essais qui indique 
véritablement la vraie valeur de la chaudière. L ’évolution 
de la chaudière moderne vers des types à haut rendement 
calorifique et circulation forcée jusqu’au type Velox ou 
à équipression, forme un chapitre plein d’intérôt pour tous 
ceux qui désirent se tenir au courant des progrès à réaliser 
dans la production de l’énergie thermique.

Les gravures et dessins quelquefois compliqués sont nets 
et d’interprétation aisée. r. p.

Chauffage domestique, éclairage
H il l  C. G. A. et Ki.asf.ns IL  A, — Influence de la tempéra

ture sur l ’efîicience des substances luminescentes à base 
de sulfure de zinc contenant de l'argent et du cobalt. —
./. Electrochcm. Soc., 1949. 96, N ° 5, 275-286. Novembre. 
La mesure de l’intensité de la luminescence de ces 

substances renfermant KL2 % d’argent et 0 — 10"3 % de 
cobalt pour une échelle de temp. allant de 120 è 600'’K 
donne des courbes d’une même famille qui se déplacent 
vers les basses temp. quand on augmente la concentration 
en cobalt.
Smith A. L. — Nouvelles substances luminescentes à base 

de silicates complexes contenant du calcium, du magné
sium et du béryllium. — J. Elcctrochem. Soc., 1949. 96, 
N ° 5, 287-296. Novembre.

_ En dehors du silicate complexe connu renfermant du 
zinc et du béryllium, on peut préparer le diopside 
CaO.Mg0.2SiOi : Ti qui produit une luminescence bleue 
sous excitation par rayons cathodiques. L ’addition de cé
rium m comme activant donne une substance dont l’émis
sion se fait plus particulièrement dans la région de l’U.V. 
L ’activation par Mn fournit un silicate qui émet- dans les 
deux bandes, orange et rouge, mais de faible pouvoir 
cathodoluminescent. Le composé 2Ca0.Mg0.2Si0s (aker- 
manite) activé par le cériun m émet également dans la 
région de l’U.V. et est caractérisé par une durée de décom
position extrêmement courte (environ 10'“ secondes). Le 
composé 3CaO.MgO.2SiO- (menvinile) est tout il fait 
analogue, tout en étant légèrement moins efficace. Aucun 
de ces deux composés n’est activé d’une manière effective 
par le titane ou le manganèse. Le composé CaO.BcO.SiO=:Mn

(trimérite) possède une cathodoluminescence comparable 
à celle des silicates zinc-béryllium, avec une longue lumi
nescence moyenne.
Banks E. et W aiid  R. — Luminescence et conduction dans 

les solutions solides de sulfure de cérium dans le sul
fure de strontium. — J. Elcctrochem. Soc., 1949. 96, 
N” 5, 297-303. Novembre.
Par la mesure de constantes de réseau et de conduc

tivités ioniques de sol. solides de sulfure de cérium dans 
le sulfure de strontium, on a remarqué que lè cérium 
pénétrait le réseau du sulfure de strontium probablement 
à l’état trivalent et dans des positions de substitution. Ces 
sol. solides présentent un maximum d’émission qui se 
déplace vers les plus grandes longueurs d’ondes lorsque la 
quantité de cérium dans la sol. solide augmente. Ce dépla
cement correspond à une diminution de la constante de 
réseau et est marqué par un changement de. la phospho- 
rence vers la fluorescence. On explique ce phénomène par 
un abaissement de la bande de conduction lorsque la con
centration en cérium augmente.

IIeijning G. J. T. —  Recherches sur la flamme des four
neaux à gaz et sur les gaz qu’elle émet. — Uct Gas, 1950. 
70, N“ 57-58. 1er mars.
Analyse de la flamme du gaz de ville, brûlant sous une 

casserole normale remplie d’eau ; étude des conditions qui 
se présentent quand on dilue avec de l’air, près des parois 
du récipient, les produits de la combustion. Le rendement 
sera renforcé si l’on trouve un procédé pratique permet
tant de diminuer l’excès d’air.
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Eaux
I • ' . -T .

Généralités. Analyse
Sanciiez .1. A. —  Nouvelle méthode de dosage colorimé- 

trique des nitrites et dos nitrates dans les eaux potables. 
— /{eu. Asoc. bioquim. Argenlina, 1919.' 16, N° 04, 3-10. 

. Mars-Avril.
Méthode basée sur l’action de l’ac. nltreux sur la résor- 

cine donnant naissance à une matière colorée rose, la 
diazorésorufinc. Le dosage est effectué au moyen d’une 
échelle colorimélrique. Dans 1 cm3 d’eau à examiner, 
additionnée de 2 cm3 d’eau dist., on verse 0,5 cm’ d’une 
sol. à 1 % de résorcine acidulée de 5 gouttes d’ac. sulfu- 
rique conc. ; après agitation, maintien pendant 30 min. au 
b.-m. et dosage colorimélrique. Pour le dosage des nitrates 
il y a lieu de transformer au préalable ceux-ci en chlo
rure de riitrosyle ; pour cela, on ajoute aux 1 cm3 d’eau à 
examiner +  2 cm3 d’eau dist. 1 cm3 de la sol. de résorcine, 
20 gouttes d’ac. sulfurique et 10 d’ac. chlorhydrique. La 
coloration persiste pendant plusieurs jours. Seuls les 
nitrites et nitrates donnent celte coloration.
Mestayer II. —  Méthodes rapides de dosage du sodium 

et du potassium. — Eau, 1949. 36, N° 11, 175-178. No
vembre.
L ’ion sodium est précipité à l’état de sel de Streng :

(C1LCO-) Na (CILCOî ) Mg.3 (CILCCL), UO,, SILO et l’ura
nium du précipité est dosé colorimétriquenienl au moyen 
d’une sol. de ferrocyanure. On en déduit la teneur en so- 
dium de l’échantillon d’eau. L ’ion potassium est précipité 
à l’état de coballi-nilrite de sodium et de potassium 
[CO(Noi)c] Na Ki. L ’ion nitrite du précipité est dosé volu- 
mélriquement par une sol. de permanganate titrée A7300. 
En faisant, d’autre part, un dosage à blanc, on en déduit 
la teneur en potassium, sachant que 1 cm3 de sol. de 
MNO.K A7300 correspond à 0,02 mg de potassium.

Livre
(Cote 203.346)
American Society fo r Testing M ateria ls. — Standards on 

Industrial Water. Committee D-19, déc- 1949. — 1 vol.
15,5 x 2.3, V III + p. 1.431-1.564, fig., A.S.T.M., Phila
delphie, 1949, br. : 1,75 dol.
Recueil de vingt-six spécifications (normes et projets) 

concernant les eaux industrielles, relatives à des méthodes 
d’échantillonnage cl d’analyse, à des essais de corrosion, 
ainsi qu’à la rédaction des rapports d’analyse. a. c.

Eaux de chaudières
Cuambard P. et Aradie F. —  Emploi des extraits tannants 

pour la désincrustation des chaudières. — Bull. Ass. 
franç. Chirn. Intl. Cuir, 1949. 11, N ° 10, 163-176. Octo
bre.
Des essais de mélanges désincrustanls faits avec ou sans 

extraits tannants (châtaignier, chône, mi-chône, cellulose 
sulfitique) et qui diffèrent par la nature des sels miné
raux qu’ils renferment (borax, COnNa:, NaOII, SOjNaA, 
indiquent qu’en l’absence d’extraits tannants, les dépôLs 
obtenus sont très nettement cristallisés. En présence de 
tanin, les dépôts présentent un aspect globulaire ; ces

globules sphériques ou ovoïdes non cristallisés sont de 
grosseur variable, leur aspect est parfois vaguement cris
tallin, plus accusé dans le cas de l’extrait de chêne que 
dans celui de l’extrait de châtaignier. La dimension de ces 
concrétions parait augmenter lorsque le mélange minéral 
comporte du sulfite de soude. La cellulose sulfitique donne 
un dépôt qui paraît formé d’un mélange de cristaux 
cubiques et d’aiguilles aciculées. Les conditions des essais 
sont, d’après les auteurs, loin d’étre celles de l’emploi 
pratique du désincrustant et il n’est pas possible d’en 
tirer des conclusions sûres.

Eaux résiduaires

Livre
(Cote 215.297)
Department of Sc ien tif ic  and In d u s tria l Research. —  

Water Pollution Research 1947. — I br. 15 x 24,5, IV  + 
52 p., 6 fig., 30 labl., 10 pl., Ilis Majesty’s Stationery 
Office, Londres, 1949, hr. : 1 s. 6 d.
Le compte rendu pour l’année 1947 a poyté notamment 

sur les études suivantes :
Influence du chlore dans la corrosion des métaux par 

l’eau- En première analyse il semble que la structure 
mélallographiquc des alliages de cuivre étudiée ail plus 
d’importance que la teneur de l’eau en produits chlorés. 
Epuration biologique des eaux d’égouL Essais réalisés à la 
station de Minworth et à celle de Coventry par double fil
tration alternée, par filtration et recirculation et par fil
tration biologique. Ce dernier procédé a donné des résul
tats moins satisfaisants que les deux premiers. Complément 
de filtration à travers du sable. Essais entrepris pour débar
rasser un effluent de toute matière en suspension après 
décantation secondaire. Des matériaux divers ont été uti
lisés. L ’anthracite a donné de bons résultats. Les essais seront 
poursuivis. Lutte contre les mouches qui prolifèrent sur
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les filtres. Le Gammexane et le D.D.T. ont donné des résul
tats intéressants qui sont d’autant meilleurs que les filtres 
sont moins chargés et moins riches en dépôts bactériens. 
Eaux de laiterie- Résultats d’essais entrepris en utilisant 
des coagulants et faisant passer sur lits bactériens. Résul
tats satisfaisants. Eaux de cidreries. Le traitement des eaux 
résiduaires de cidreries est meilleur lorsqu’elles sont mé
langées avec des eaux d’égouts urbains. Teinture et apprôt 
des textiles. Les résultats les meilleurs ont été obtenus 
avec la coagulation suivie d’une filtration biologique. Eaux 
résiduaires contenant des cyanures- Recherches entreprises 
a l’abri de l’air pour éclairer le mécanisme d’action du 
sulfate ferreux sur les cyanures. L’absence d’air conduit à 
des résultats encourageants : il faut employer 1,5 al de 
fer pour chaque molécule de cyanure de potassium à dé
truire. Toxicité des effluents chlorés. Le chlore sur certains 
effluents contenant des sulfocyanates peut favoriser la pro
duction de chlorure de cyanogène, gaz toxique notamment 
à 1 égard des poissons. La toxicité de CNC1 est à peu près 
la môme que celle du radical CN- dans le cyanure de 
potassium par exemple. Les substances présentes qui réa
gissent avec le chlore jouent un rôle dans la formation du 
CNC1. . c
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Hyg îène
Hygiène industrielle

Hahholo g. C. et I Iu r lb u r t  II. V. — Dispositif et tech
nique pour le dosage rapide des fluorures contenus dans 
les gaz résiduaires industriels. — Analyt. Chemislry,
1949. 21, N° 12, lo04-1506. Décembre.
On aspire les gaz au moyen d’une pompe calibrée, pri

mitivement en forme de seringue, munie d’un dispositif 
permettant de fixer un papier réactif à l’azo-arséniale de 
zirconium que l’on imprègne de IIC I au moment de l’em
ploi. L ’intensitc de la coloration (qui va du rose pâle au 
rouge franc) obtenue après un nombre déterminé de coups 
de pompe permet d’évaluer approximativement la teneur 
des gaz en fluorure.
Burgoyne J. IL, Katàn L. L. et Riciiardson J. F. — Emploi 

de la neige carbonique pour l’extinction des liquides/ 
enflammés. — J. lnst. Petroleum, 1949. 35, N° 312, 818- 
828. Décembre.
L’action de C03 dépend de son état de division. Sous 

forme de poudre ou, dans certains cas, de petits morceaux, 
il flotte à la surface du liquide enflammé et refroidit cette 
surface. Dans ces conditions, l’efficacité est augmentée 
lorsque la temp. liquide-surface (p. éb. final) et la temp. 
d’extinction (liée étroitement à la temp. d’inflammabilitô) 
sont plus élevées, du moment qu’il ne se produit pas de 
zone chaude. Les morceaux plus volumineux de COs solide 
tombent dans le liquide enflammé et leur évaporation pro
duit un effet analogue à celui causé par une agitation avec 
l’àir. Les liquides de temp. de surface élevée et ceux qui 
forment une zone chaude sont plus efficacement traités 
par cette méthode que par application de poudre, mais il 
peut subsister un feu en bordure qui doit être éteint par 
d’autres moyens.
S tu h le r t  II. — Sur un cas d’intoxication mortelle par le 

chlorure d’éthylène. — Dtsche Med. Wochenschr., 1949. 
74, N* 50, 1542-1543. 16 décembre.
L’intoxication par le chlorure d’éthylène présente des 

analogies marquées avec l’intoxication par le chloroforme 
aussi bien dans ses manifestations cliniques que dans son 
image analomo-palhologique.
McO.mil: W . A. — Toxicité comparée du méthacrylonitrile 

et de l ’acrylonitrile. — J . Ind. Ilyg. a. Toxicol., 1949. 
31, N° 2, 113-116. Mars.
Ces deux composés utilisés dans l’industrie du caout

chouc synthétique sont extrêmement toxiques pour la sou
ris par voie d’inhalation. Le méthacrylonitrile pénétrerait 
par la peau plus rapidement que l’acrylonitrile. Ce der
nier a, par contre, un effet irritant légèrement plus mar
qué sur la peau et sur les yeux. L ’eflcl toxique par inges
tion ou par voie inlrapéritonéale est un peu plus élevé 
dans le cas du méthacrylonitrile. Les chiures de toxicité 
sont comparables a ceux des cyanures alcalins.

Livres
(Cte 214.287)
lîuiiF.AU In ternationa l du T rava il. — Commission des In 

dustries Chimiques. Compte rendu de la première session 
(Paris, avril 1948). — 1 vol. 16 X  24. V I +  244 p.,
Bureau International du Travail, Genève et Paris, 1949. 
Devant les problèmes posés par l'industrie chimique, le 

besoin s’est fait impérieusement sentir de créer une Com
mission des Industries Chimiques au sein de laquelle de 
nombreux pays sont représentés. Celte Commission est 
habilité pour faire le point des aspects économiques et 
techniques de la situation des industries chimiques, de 
l’évolution générale de la production chimique mondiale et 
de la production de quelques produits de hase tels que : 
l’acide sulfui’ique, le carbonate de soude, les engrais, les 
matières colorantes à base de goudron. La Commission s’est 
occupée particulièrement des conditions du travail et des 
relations professionnellés dans les industries chimiques, des 
problèmes de la sécurité, des risques d’accidents, des mé
thodes à appliquer pour leur prévention, de la protection 
contre les poussières nocives et de l’intoxication par les 
produits chimiques (benzol), de la silicose et des brûlures, 
fille s’est longuement penchée sur ces différents problèmes 
et a conseillé des méthodes préventives et des remèdes à 
appliquer en cas d’accident. La Commission, dont la com
position est donnée pour les différents pays, s’est réunie 
au cours de sept séances qui font l’objet d’un compte rendu 
relatant fidèlement les travaux. Les rapports des Sous-Com
missions sont exposés, ainsi que les textes définitifs des 
i-csolutions adoptées par la Commission. a. m.

(Cote 216.036)
Marchand M. — Hygiène et sécurité du travail, t. 2 ..— 

1 vol. 12 x 19, 322 p., Librairie Maloine, Paris, 1949. 
Ainsi qu’il a été signalé à propos de l’analyse du premier 

tome, le pi’éscnl ouvrage n’est pas il proprement parler un 
traité d’hygiène industrielle, mais un recueil des conférences 
faites par l’auteur aux Comités techniques régionaux de 
la région de Lille. Ce deuxième tome traite plus spéciale
ment des industries chimiques ; on y étudie les conditions 
d’hygiène et de sécurité dans la fabrication du caoutchouc, 
des peintures et vernis, des pigments et des encres, des 
huiles végétales, des détersifs, etc. Enfin un chapitre spé
cial est consacré au travail des femmes et aux règlements 
spéciaux qui le régissent.

On trouvera certes des renseignements intéressants sur 
les modes de prévention qui s’imposent dans les travaux ou 
fabrication faisant l’objet des conférences en cause, mais le 
choix des sujets est très arbitraire, la bibliographie inexis
tante ou incomplète ; enfin la précision et la présentation 
gagneraient à être améliorées. a. v.

Installation et aménagement du laboratoire
V. W eber U. — Calorifugeagc rationnel des colonnes à 

distiller de laboratoire. — Chcm. Techn., Berlin , 1949. 
1, N" 3, 139-1 GO. Novembre.
Pour éviter les perles de chaleur qui rendent toute dis

tillation au laboratoire presque impossible loi'squ’il s’agit 
de distillation à haute temp., l’auteur a installé autour du 
tube de distillation un système de chauffage électrique

calorifugé extérieurement de façon telle que la différence 
de temp. entre la paroi du tube de distillation et le sys
tème de chauffage soit nulle. Dans ces conditions aucun 
passage de chaleur ne peut se produire de l’intérieur vers 
l’extérieur et la consommation d’énergie électrique de 
chauffage permet la mesure des perles à la colonne de 
distillation.
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Minerais. Métallurgie. Métaux
Généralités

S ta e iili G. el Ruegg W . — Etude de la texture des métaux 
au moyen de 1’ « attaque électrolytique par points ». 
Mise au point d’un appareil pratique destiné au contrôle 
courant de la lecture et remplaçant la préparation 
d’échantillons polis. — Schweiz. Arch, angcw. ÎFiss. u. 
Teclm., 1950. 16, N° 1, 25-27. Janvier.

celaine g et un porte-échantillon h raccordé au pôle posi
tif d’une source de courant continu. Le fil de cathode, 
maintenu au moyen du bouchon de caoutchouc i , sort de 
l’embouchure du tube c, d’une longueur k. Le porte- 
échantillon h peut être déplacé en hauteur, latéralement 
sur le bras l et obliquement par rotation de la capsule 
de porcelaine g dans la cavité de la table. Un ressort o 
maintient, sur le support, les petits échantillons. Pour 
l’attaque, tous les tubes étant remplis de l ’électrolyte cor
respondant, on ouvre le robinet g et l ’électrolyte entoure 
l’électrode à la façon d’un tuyau. Une fois le courant con
necté, il se forme sur l’échantillon une tache brillante, en 
forme de croix, qui vue au microscope présente une sur
face très finement polie et dont la texture est rendue visi
ble par les agents usuels d’attaque.

L ivres
(Cote 214.523)
GuourE.MF.xT pour l ’Avancement des Méthodes d’Analyse 

SpECTROGRAPIHQUE DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES. —  
XI* Congrès, 25, 26 et 27 janvier 1949. — 1 vol. 291 p., 
fig., G.A.M.S., Paris, 1949.
Comptes rendus des séances et discussion des communi

cations présentées par le Groupement pour l ’Avancement 
des Méthodes d’Analyse Spectrographique des Produits 
Métallurgiques à l’occasion de son XI* Congrès. On trou
vera dans cette brochure toutes les communications faites 
au cours des trois séances de travail, dont l’une fut parti
culièrement consacrée à la technique de l ’infra-rouge, les 
autres ayant été réservées à l ’application des méthodes spec
trales, à l’utilisation de nouveaux appareils, des cristaux 
artificiels, etc. a. c.

(Cote 80.264)
Baldw in  4V. M. — Residual Stresses in Métal (1949 A.S.T.M. 

Edgar Marburg Lecture). — 1 br. 15 X  23, 45 p., 
54 fig., A.S.T.M., Philadelphie, 1949, br. : 1 dol.
Exposé d’une communication où l’on trouvera des données 

intéressantes concernant les tensions résiduelles dans les 
métaux : théories des différents mécanismes de formation 
au cours des divers traitements d’usinage ; méthodes de 
détermination ; formes sous lesquelles se manifestent ces 
tensions et techniques propres à les éliminer. a. c.

Métaux non ferreux
L iv re

(Cote 37.915)
Tin Research Institute.^— Equilibrium Data for Tin Al- 

loys. — 1 vol. 18 X  24, 60 p., Tin Research Instilutc, 
Greenford, Middlesex, 1949, cart. : 2 s'. 6d.
Dans cette brochure, destinée à remplacer la précédente 

étude de E.-S. Hedges et C.-E. Homer sur le même sujet, 
on a groupé les données les plus récentes concernant l’équi-

Céramique
Poster I,. S. et Autres. — Le frittage des carbures au 

moyen de liants fugitifs. — J. Amer, ceram. Sac., 1950. 
33, N ° 1, 27-33. Ier janvier.
La méthode a été appliquée aux carbures de tungstène, 

tantale et columbium. Le liant est constitué par un faible 
pourcentage de Co ou de Ni ou de leurs oxydes; il est

libre thermique des plus importants systèmes métalliques 
binaires contenant de l’élain. Chacun d’eux est schématisé 
par un diagramme, classé par ordre alphabétique de l’élé
ment accompagnant l’étain. La présentation, aussi claire 
que possible, est accompagnée (outre des notes explicatives 
et des informations sur la structure cristalline, lorsqu’il est 
nécessaire), d’une bibliographie appropriée. En appendice, 
on trouvera une bibliographie concernant les systèmes ter
naires d’alliages d’étain. ' a. c.

métallique
éliminé par volatilisation pendant le frittage à haute temp. 
dans le vide. On a pu produire ainsi des pièces denses, 
solides, ayant des dimensions précises et ne contenant plus 
de liant, La théorie rend compte de leurs bonnes proprié
tés mécaniques.
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Électrométallurgie
Brevets

Husqvarna Vapenfabriks A. G. — Procédé de précipitation 
électrolytique, dans des masses fondues ou des solutions, 
de métaux ou d'alliages de métaux à l ’état pulvérulent ; 
produits ainsi fabriqués. — B. Suéd. N° 127.620. 19.3.46,
14.3.50 (3.5.50).
On introduit, dans le bain de fusion ou la solution, des 

halogénures ou des composés d’halogénures à l’état gazeux.
Outokumpu Oy. — Procédé de fabrication de fer. — 

1!. Norv. N ° 76.300. 7.6.47, 20.2.50 (27.2.50).
Fabrication de fer ou d’alliages de 1er dans un four 

électrique par réduction, avec addition de charbon, de

Galvanotechnique
W ern ick  S., Symonds IL  II. cl C a s te ll H. C. — Les causes 

de la formation de cloques sur les dépôts électrolytiques 
effectués sur les moulages en coquille en alliage à base 
de zinc. — J . Electrodeposit. Tcchn. Soc., 1949. 24, 195- 
210.
Les principales causes de la formation de cloques sur les 

moulages mis en service sont : la porosité du dépôt élec- 
trolytiquc, l’inclusion locale de matières étrangères, les 
tensions dans le dépôt.

Avant le dépôt électrolytique, il peut se produire des 
attaques locales sur la surface du moulage, qui empêchent 
la formation d’un dépôt convenable ; par ailleurs, la corro
sion de, la surface du moulage est inlergranulaire et peut 
favoriser l’occlusion de sol. de produits chimiques, d’élec- 
trolyle, etc. La réaction entre l’électrolyte et' le zinc, ou 
entre les sol., donne lieu probablement des produits 
gazeux, provoquant une surpression locale avec formation 
de cloques. Pour éviter autant que possible ces causes de 
formation de cloques avant et pendant l’éleclrolyse, il faut 
éviter la corrosion de la surface des moulages en les 
stockant dans un endroit convenable où ils ne risquent pas 
d’ôlre attaqués et les protéger avant électrolysé pendant la 
période où ils restent à l’état brut ou après qu’ils ont été 
polis.

chaux, etc., de matières brutes fondues contenant des sili
cates de fer, en particulier des silicates obtenus dans la 
fusion de minerais de cuivre à l ’état de matte et de sco
ries. La réduction s’opère de telle manière qu’il se forme 
sur les matières fondues dans le four une charge réduc
trice constituée par un mélange de charbon et de 
chaux, etc., et dans de telles conditions de temp. que les 
constituants de celte charge réagissent les uns avec les 
autres, avec formation de produits réactionnels qui rédui
sent le fer présent dans les matières brutes fondues, sous- 
jacentes ; le fer réduit descend au fond du four ; les 
matières brutes fondues intermédiaires l’empêchent de 
venir au contact du charbon incandescent dans la charge 
réductrice.

E ilen d e r W., Arend II., Ecgers U. et Sad raz il F. — Elec
trode pour le polissage des pièces en acier. —  Metall- 
oberflüchc (A), 1949. 3, N ° 4, 8S-90. Avril.
On utilisera avantageusement un bain de composition 

pondérale : 20-40 % SOdL, 80-60 % POOL et quelques 
centimètres cubes d’eau. La limite d’utilisation du bain 
est de 12-15 g Fe/1. La couche d’oxyde qui se forme aisé
ment à l’air sur les pièces ainsi polies ne diminue en rien 
l’adhérence des dépôts électrolytiques, notamment ceux du 
chromage dur.

Seim II. J. cl. IIoi-t M. L. — Dépôt électrolytique d’alliages 
de molybdène. — J . Eleclrochem. Soc., 1949. 96, N° 4, 
205-213. Octobre.
Pour réaliser le dépôt électrolytique d’alliages de molyb

dène et de cobalt, fer et nickel, on utilise.une sol. conte
nant le sulfalc du métal il codéposcr, de l’ac. citrique et du 
molybdate de sodium. On emploie l’ammoniaque pour 
ajuster le pH de la sol. et on opère à 25°C. Les résultats 
obtenus dépendent du pH, de la concentration en molyb
date et de la densité de courant cathodique. Le pourcentage 
de molybdène le plus élevé (>50 % ) est obtenu avec le 
fer comme métal codéposé et le pourcentage le plus faible 
est celui qu’on obtient avec le nickel.

Industries chimiques minérales
Brevets

Mo OCR Domsjô A.-G. — Procédé de préparation de bioxyde 
de chlore à partir de solutions aqueuses de chlorates, à 
l ’aide de l ’anhydride sulfureux. — B. Suéd. N° 125.811. 
31.10.42, 16.8.49 (19.10.49) (Priorité Allemagne 14.11.41). 
Avant l’addition de l’anhydride sulfureux on ajoute à la 

sol. de chlorate un acide libre non oxydable et non réduc
tible dans les conditions de la réaction.
Aktiesf.lskapet Norsk Aluminium Cy. — Procédé de pré

paration de fluorures alcalino-aluminiques, en particulier 
de cryolithe. — B. Norv. N° 72.831. 22.10.41, 19.9 49
(26.9.49).
On décompose par des alcalis le spath fluor ou d’autres 

matières à base de fluorures, fait réagir le fluorure alcalin

L iv re

dmt est limitée de telle manière que subsiste dans la sol. 
une certaine quantité d’alcali libre, qu’on utilise ensuite 
pour préparer de nouvelles quantités d’une sol. d’aluminale 
alcalin en traitant des fritLêîs ou des produits de fusion 
contenant de l’aluminate de calcium.

66

(Cote 215.909)
M eurice A. et M eurice Ch. — Cours d’analyse des produits 

des industries chimiques. T. I : Les industries miné
rales. 3' édit. — 1 vol. 16 X  25, V I +  416 p., 56 fig., 
tableaux et tables, Dunod, éd., Paris, 1949, rel. : 
2.650 fr.
Bans cette nouvelle édition, les parties décrivant les 

méthodes d’essai et la nature des produits étudiés ont été 
complètement remaniées, suivant les tendances actuelles 
de la chimie analytique. Le lecteur trouvera quelques addi
tions concernant, entre autres, l’examen optique des verres, 
l’analyse des gaz en bonbonnes, les bains de galvanostégie.

Le texte, rédigé dans le même esprit que les éditions 
précédentes, a été toutefois divisé en deux volumes. Ce 
premier tome traite uniquement des industries chimiques 
minérales, dont il étudie la matière première et les pro
duits finis, au point de vue chimique, physique et méca
nique.

Ce traité constitue non seulement un cours à l ’usage des 
étudiants, mais surtout un manuel très pratique pour un 
laboratoire d’analyse.
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Chaux. Ciments. Matériaux routiers. Bois
Chaux, ciments, plâtres, etc.

Catai.ano E. —  Dosage de la chaux libre dans les ciments 
au moyen du phénol en solution alcoolique. — Rev. 
Obras Sanit. Nation, 1949. 13, N° 130, 15-24. Janvier- 
mars.
L ’oxyde de chaux libre esl dissous par une sol. alcoolique 

de phénol, à l’ébullition, avec formation de phénolale de 
chaux alors que les autres composés du calcium consti
tuant le ciment Porlland ne sont pas dissous. La sol. for
mée est séparée de l’insoluble par filtration et l'excès d’al
cool éliminé par distillation. Dans le  résidu, dilué avec de 
l’eau, la chaux est dosée au moyen d’une sol. titrée d’ac. 
chlorhydrique (environ 0,067 N) en présence d’hélianthine 
à 0,2 % dout le virage n’est pas géné par la sol. de phénol. 
11 est recommandé d’utiliser de l’alcool éthylique absolu, 
du phénol distillé incolore et anhydre et de préparer la sol. 
alcoolique de phénol à parties égales de phénol et d’alcool 
peu de temps avant son emploi.

Tavasci IL  et Ceueseto A. — La structure du ciment pouz- 
zolanique hydraté. •— Chimica e IruL, Milan, 1949. 31, 
N° 11, 392-398. Novembre.
Les observations microscopiques ont été faites sur une 

pAte de ciment pouzzolanique A 30 % d’eau et on a exa
miné successivement le clinker, la pouzzolane cl la masse 
de fond. La pouzzolane se présente dans un étal plus ou 
moins fortement corrodé. La chaux d’hydrolyse, du clinker, 
qui est assez abondante cl assez* régulièrement disséminée

dans la masse de fond du ciment Porlland hydraté, 
n’existe ici qu’en petite quantité et irrégulièrement distri
buée. La masse de fond, enfin, a une structure granulaire 
très fine ; celte structure existe dans la pâle de chaux et 
de pouzzolane et non dans le Porlland hydraté. Des essais 
chimiques de dosage de la silice, de l’alumine et du fer so
lubles par la mélliode de Florentin ont permis de mettre 
en évidence l’action chimique de la pouzzolane, qui se tra
duit par une nette augmentation de sa solubilité dans le 
ciment hydraté.
B isc iio ff F. — L ’action catalytique qu’exerce la phase 

gazeuse sur la cuisson du gypse, de la pierre à chaux et 
de la magnésite. — Radcx-Rdsch., 1949. N° 1, 8-13. Fé
vrier.
Elude de l'influence catalytique exercée sur les réactions 

par des gaz étrangers qui n y prennent pas paî t. Les essais 
ont démontré que tant la décomposition de CaSO< -F SiCL 
que celle du CaSCb à l’état pur sont fortement accélérées 
par la vapeur d’eau. Comme le montrent les travaux de 
II. Fleissner et de E. Schwarz-Bergkampf et surtout ceux 
de G. F. Ilültig et de IL Heinz, la dissociation thermique 
de CaCCL esl particulièrement favorisée par IL, ILO, N IL 
et N (k  Des essais ont montré que la décomposition de la 
magnésite était favorisée non seulement par IL  et NIL 
mais également, dans une très large, mesure, par l’air 
humide. La vapeur d'eau joue dans ce cas le rôle typique 
d’un catalyseur.

Asphaltes, bitumes, goudrons

L ivre

(Cote 27.77S)
Bhoo.me D. C. — Testing of Bituminous Mixtures, 2 cédit. — 

I vol. 15,5 X  22,5, V III +  396 p., 120 fig., Edward 
Arnold and Go, éd., Londres, 1949, rel. toile : 40 s.
Les matériaux qui servent à la construction et A l’entre

tien des routes sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le 
croit généralement; cependant les spécialistes internatio
naux se sont mis d’accord pour conserver la dénomination 
unique de « bitumineux c à tous les produits goudron
neux purs ou mélangés qu’ils emploient, que ces produits 
proviennent du goudron de houille, des résidus de pétrole 
ou des asphaltes naturels.

Le présent ouvrage est entièrement consacré aux mé

thodes d’essai de ces produits et aux procédés d’analyse. 
C’est seulement un livre de laboratoire, d’ailleurs tout A 
fait bien présenté et décrivant, avec de nombreux dessins 
et photos, les méthodes spéciales ou adaptées A l’étude de 
tous ces produits (vLscosimètres, pénélromètres, duromèlres, 
appareils pour l’étirage, la compression, la résistance élec
trique, la température de coulage, la détermination des 
parties diversement solubles). Il nous offre tout un ensem
ble de renseignements que l’on trouve difficilement en 
France sur un tel sujet, aussi pouvons-nous le recomman
der A tous ceux qui sont intéressés dans la construction et 
l ’entretien des roules. Il est bien relié, bien imprimé cl 
les photos et illustrations d’appareils sont parfaites de net
teté. Des tables indiquant les densités, les épaisseurs, les 
mélanges A employer suivant les roules, les saisons ou les 
régions, rendront les plus grands services. i>. p.

Bois de construction

Brevets

Wikaxdeh IL  Y. et T iiie le rs  E. M. — Procédé pour durcir 
ou conserver des matières cellulosiques, en particulier 
les disques de bois destinés à servir de séparateurs dans 
les accumulateurs. — B. Suéd. N ° 127.338. 6.11.44, 7.2.50
(22.3.50).
On traite les matières cellulosiques en partie avec une 

solution dont les ions positifs sont constitués par du baryum 
el/ou du calcium, en partie avec, une solution contenant 
un silicate, et en partie avec une solution dont les ions 
négatifs sont constitués par un radical de l’ac. sulfurique.

Vol. (¡1 — N- 1.

Elmgren V. S. If. E. — Procédé de fabrication, à partir 
d’écorce, de produits façonnés (plaques de construction, 
plaques isolantes, etc.). — B. Suéd. N“ 127.007. 27.3.45, 
27.12.49 (8.2.50).
On broie l’écorce et la traite, avec utilisation de substan

ces dégageant des gaz, p. ex. d’alumïum pulvérulent, de 
telle manière qu’il se produit, suivant un mode connu, un 
dégagement de gaz rendant la masse d’écorce poreuse, 
après quoi on façonne A partir de cette masse, éventuelle
ment additionnée d’antiseptiques, des plaques ou autres 
produits gardant la porosité de la masse, les résines et les 
liants présents dans l’écorce contribuant au maintien de 
cette porosité.
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Verrerie, céramique, émaillerie
Verrerie

W ebber J. J., S ie fek t A. C. et Tooley F. V. — Symposium 
Verre-Réfractaires. V. Essais sur la corrosion exercée 
par le verre sur les réfractaires. — Amer. Ccram. Soc. 
Bull., 1950. 29, N° 2, 52-54. Février.
Les matériaux à essayer subissent des essais succesifs, 

après chacun desquels on peut éliminer les moins résis
tants : 1° on plonge le matériau dans un creuset de pla
tine contenant 160 g de verre fondu ; 2" on utilise un 
creuset contenant 6 kg de verre qui circule dans le creuset, 
ce qui est essentiel pour obtenir des résultats sûrs, pure
ment qualitatifs cependant ; 3° les parois d’un four de 
45 kg sont constituées par les matériaux à essayer, dans 
des conditions voisines de celles de la fusion en fours 
industriels ; les essais ainsi pratiqués sont plus quantitatifs 
et fournissent seuls des données relatives à la fabrication 
réelle.
Douglas IL W . et Isard J. 0. — Action de l ’eau et de 

l ’anhydride sulfureux sur les surfaces de verre. — 
J. Soc. Glass Tecjm., 1949. 33, N° 154, 289-335. Octobre. 
L’élimination de l’alcali du verre a été étudiée de façon 

théorique et expérimentale. Les réactions qui se produisent 
sont dues à des phénomènes de diffusion dans lesquels la 
neutralité électrique du verre est maintenue. La réaction 
avec l’eau comporte l’échange des ions Na contre des 
ions H, et elle est limitée par la vitesse de diffusion des 
ions Na vers la surface. La réaction avec SO: à 20-100°, 
dans un gaz saturé de vapeur d’eau se produit de la

môme façon ; mais ¡\ 100-600°, et dans une alm. non satu
rée de vapeur d’eau, elle est limitée par la vitesse de dif
fusion de Na à travers une couche compacte de verre à la. 
surface, qui provient d’un phénomène secondaire de déshy
dratation (d’où la protection que SCL confère contre l ’ac
tion de l’eau). Avec des i'éactifs anhydres et SO-, il y a 
diffusion simultanée d’ions Na et d’ions 0 vers la surface 
et la vitesse est limitée par la vitesse de diffusion des 
ions 0 ; au-dessus de 700", ce phénomène est plus impor
tant que l’échange d’ions.

L iv re
(Cote 215.959)
Lecren ier Ad. et Girard 1’. — La vie du verre, 2” éd. rev. 

et modif. par F. Gilard et L. Dubrul. —  1 vol. 13 X  20, 
192 p., 14 fig., Dunod, éd., Paris, 1950, br. : 620 fr.
Les auteurs présentent sous une forme originale, la 

« vie » du verre, depuis les états physiques de la matière 
solide, ses « ancêtres », sa naissance, sa « famille », sa 
parure (gravure, etc.), ses énigmes, sa vie interne, ses mala
dies et sa mort.

Le lecteur trouvera dans celte nouvelle édition, où l’on 
a tenu compte des derniers progrès réalisés en verrerie 
tant au point de vue physico-chimique que technique, les 
données générales des principes régissant cette indus
trie. a. c.

Briques, tuiles, réfractaires
Boom C. — Influence de la composition chimique sur les 

proprités des réfractaires à base de magnésite et de, 
chrome-magnésite. — Trans. B rü . ccram. Soc., 1950. 
49, N° 2, 58-79. Février.
On a étudié l’influence de la comp. chimique sur la 

temp. de formation d’une phase Liquide dans le cas de 
briques de magnésite où le rapport moléculaire CaO/SiCL 
est inférieur à 2. Des observations analogues ont été faites 
sur des briques à oxyde de chrome-magnésite. A cet effet 
on a déterminé les p. f. dans les systèmes pseudo-ternaires 
(MF.MA ) -MjS—CMS, (MF.MA)-CMS-G,MS2, (MF.MA)-CAIS, 
C:S et dans le système Mk-JLS-CMS (C = CaO, M = MgO, 
F  = F:eOa, A = AhO»; S = SiCL, K =  Cr30j). Dès lors on 
peut déterminer la temp. de formation de liquide dans une 
brique de magnésite dont la comp. minéralogqiue a été 
calculée. La connaissance de celle temp. permet de résoudre 
des problèmes industriels : 1° temp. optimum de cuisson ; 
2” les propriétés de résistance sous charge de même que 
la résistance aux scories, étroitement liée la temp. 
d’apparition du liquide.

Brevet
IIoganAs-Billesholms A.-G. — Procédé de fabrication du 

corindon. —  B. Suéd. N ° 125.S68. 11.2.48, 30.8.49 
(19.10.49).

_ Procédé consistant îi fondre un mélange de bauxites ou 
d’une autre matière se transformant, lors d’une fusion 
dans des conditions réductrices, en corindon, en présence 
d’un agent réducteur et d’un adjuvant, lequel, lorsque la 
masse fondue se sera solidifiée et le corindon précipité, 
formera autour du noyau de corindon une couche plus 
facile ii décomposer par voie chimique que le corindon. On 
emploie comme adjuvant, un composé de sélénium lequel,

lorsque la masse en fusion se sera solidifiée, donne nais
sance au sélénium d’aluminium qu’on décompose par 
hydrolyse, p. ex. avec des vapeurs d’eau.

L iv re
(Cote 29.659)
Kt.einsciishdt B. — Schleif- und Poliertechnik. Band. 2 : 

Das Polieren der Metalle, 2° éd. —  1 vol. 16 X  23, 
X I +  203 p., 229 fig., Technischer Verlag Herbert Cram, 
Berlin, 1948, br. : 14 DM.
Le polissage des métaux est une industrie beaucoup plus 

importante qu’on ne se l’imagine habituellement. Le 
poli d’un métal, qui a surtout pour résultat de lui permet
tre de résister plus facilement à la corrosion, peut présen
ter des états bien différents sùivant qu’il s’agit soit de l’as
pect extérieur, soit qu’au moyen d’un glaçage extrême
ment poussé on désire obtenir des surfaces sur lesquelles 
le frottement doit être réduit au minimum. Le polissage 
est un travail de spécialiste. Ce fut longtemps une indus
trie artisanale où l ’on ne s’embarrassait guère d’études 
scientifiques bien ordonnées. Il n’en est pas de même dans 
ce livre. 11 répond k un besoin et on peut dire qu’il est 
aussi complet que possible en ce sens qu’il étudie d’une 
façon rationnelle d’abord les matières abrasives de polis
sage (naturelles ou artificielles, aspect microscopique, du
reté, etc.) et le matériel de mise en couvre pour le brunis
sage, le polissage, le glaçage des métaux, les plus légers 
comme les plus durs.

Bien que broché, ce livre est d’excellente présentation, les 
illustrations nombreuses représentant l’appareillage (très 
divers suivant la forme des objets à polir) sont claires et 
pleines d’enseignement, qu’elles représentent l’appareil en 
fonctionnement, ou des parties séparées de l’appareil, i*. r.
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Fabrications diverses
Francis A. W . — Les solutions de chlorure d’aluminium 

en tant i[ue catalyseurs puissants. — Intl. a. Engng 
Clicm., 1950. 42, 342-344. Février.
Des sol. de chlorure d’aluminium dans des solvants orga

niques avec excès moléculaire de chlorure d’aluminium 
sont de puissants catalyseurs de la réaction de Friedel- 
Crafts en ce qui concerne particulièrement l’alcoylalion 
d’isoparailines avec l’élhylène et l’isomérisation d’hydro
carbures normaux, y compris le butane. Du fait que l’on 
évite la période d’induction, ces catalyseurs paraissent être 
encore plus puissants que le chlorure d’aluminium solide.
Kip ling J. .T. — La carbonisation de la houille et ses rap

ports avec la production de charbons actifs. — Fuel, 
1950. 29, N° 2, 42-47. Février.
Les propriétés des charbons actifs préparés à partir de 

houille dépendent des conditions de carbonisation. La car
bonisation lente à 000°C maximum donne un coke qui 
peut être activé pour donner des charbons actifs à plus 
haute capacité d’absorption pour les gaz et les vapeurs, 
mais ¡4 moindre résistance mécanique que ceux obtenus par 
carbonisation rapide. Le passage de vapeur d’eau it travers la 
houille, au cours de la carbonisation, modifie les proprié
tés du coke mais a peu d’elïet sur celles des charbons. Les 
propriétés de ces derniers sont grandement déterminées 
par celles du coke utilisé pour leur préparation bien qu’il 
soit impossible de les prévoir pour un coke déterminé. Le 
chauffage du coke, de 600°C à 890"C, change ses proprié
tés : augmentation de la dureté, de la D. apparente, de

la valeur de saturation par l’eau et diminution du vol. 
des pores.
Korveii ,f. A. — L’obtention de charbon actif exempt de 

cendres. — Chem. Wcekbl., 1930. 46, N ° 18, 301-302. 
Mai.
Méthode permettant d’obtenir en une seule opération de 

grandes quantités de charbon actif exempt de cendres. On 
fait agir pendant plusieurs jours, à la temp. ordinaire, de 
l’ac. lluorhydrique sur du charbon de bois contenu dans 
un récipient paraffiné. La teneur en cendres est ramenée 
à 0,08 % environ.

Brevet
Aktiebolaget Svenska Carihdkontohet. —  Fabrication 

d’acétylène. — 11. Suéd. N° 127.750. 4.12.42, 28.3.50
(3.5.50).
Installation comportant 1111 panier perforé ou quelque 

autre récipient similaire pourvu d’orifices, suspendu dans 
une enveloppe étanche aux gaz et disposé de manière 
qu’on puisse y introduire du carbure. L ’appareil comporte, 
en outre, des dispositifs permettant d’asperger, du dehors, 
d’eau le panier perforé, notamment un certain nombre 
d’embouchures ou de conduites annulaires, munies d’em
bouchures, superposées le long du panier. D’autres disposi
tifs permettent d'arrêter successivement de haut en bas 
l’apport d’eau à travers les embouchures superposées.

Terres rares, corps radio-actifs et gaz rares

Livre
(Cote 209.G19)
Renau lt R. — Chimie nucléaire. Préface de M. de Broglie. 

— 1 vol. 16 X  25, XV I +  208 p., 46 fig., 1 pl. en cou
leurs, hors texte, Dunod, éd., Paris, 1949, br. : 
1.180 fr„ la planche seule : 180 fr.
Dans cet ouvrage, l ’auteur a réuni les éléments essen

tiels de celle science nouvelle qu’est la chimie nucléaire. 
Après avoir rappelé les notions fondamentales de la nou- 
A'elle mécanique : relativité, quanta, mécanique ondulatoire 
et conceptions statistiques, il passe en revue les corpuscules 
électrisés, puis étudie la structure de l’atome. Les cha
pitres suivants sont consacrés à la radioactivité, aux trans-

mutaiions et à la radioactivité artificielle, les transmuta
tions étant classées d’une façon méthodique suivant la na
ture dn projectile qui les provoque. L ’auteur aborde en
suite l’étude du noyau, qui est bien développé, et passe aux 
applications de la chimie nucléaire, notamment dans le 
domaine de la biologie. On trouve, à la fin du volume, une 
série d’addenda (asiate, âge des minéraux, etc.), et, un ta
bleau en couleurs entièrement mis â jour, des divers 
noyaux atomiques.

Cet, ouvrage présente les mêmes qualités d’érudition et 
de clarté que le volume <t Alomistique et Chimie Géné
rale s du même auteur, et dont Chimie et Industrie a 
rendu compte ; il sera pour scs lecteurs un guide sûr, et 
qui 1 en r permettra de se faire une idée exacte de la chi
mie nucléaire. j„ L.

Produits organiques industriels
Brevets

Svenska C e llu lo sa  A. G. — Procédé de préparation de 
diacétalylglycols ou de glycoldialdéhydes correspondants.
— B. Suéd. N ° 12G.G75. 20.G.47, 13.11.49 (11.1.50).
On fait réagir un inonochloracélale avec des glycols, 

avec addition d’alcali et brassage vigoureux, éventuelle
ment en présence de catalyseurs, de préférence à une temp. 
de 150-1G0"C, et on soumet éventuellement à l’hydrolyse 
le produit obtenu.

Stockiiolms Supf.rfosfat Fabriks A. G. —- Procédé de pré
paration d’acétaldéhyde, d’acétone ou de mélanges de 
ces corps. — 11. Suéd. N* 127.558. 13.8.46, 14.3.50
(19.4.50)
O11 hydrate catalytiqueme.nl l’acétylène en phase ga

zeuse. A cet effet, on envoie les gaz de départ à travers 
une chambre de réaction, dans laquelle le catalyseur pul
vérisé se trouve sous forme de poussière suspendue dans 
l’air ou descendant vers le bas.
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Produits pharmaceutiques
Chimie pharmaceutique

Livres
(Cote 29.093)
Jenkins G. L. et Iïa rtung  W . II. — The Chemistry Organic 

Medecinal Products, 3" édit.. — 1 vol. 15 X  22.3, 
IX  +  713 p., John AViley and Sons, Inc., New-York, 
Chapman and Hall, Ltd. Londres, 1949, rcl. toile : 
7,30 dol.
Dans celle édition, comme dans les deux précédentes, les 

composés ont été classés d’après les grands groupes de la 
chimie organique. On y a introduit un certain nombre de 
chapitres nouveaux, notamment sur les antibiotiques, les 
anlimalariques, les composés sulfamides, les aminoacides, 
les produits antihistaminiques, les enzymes, etc.

Pour chaque catégorie de produits, on indique les sources 
naturelles, la préparation, les propriétés, l’activité physio
logique, et les divers produits appartenant à ce groupe.

A chaque chapitre est annexée une bibliographie par 
ouvrages et par revues, et l’ouvrage se termine par une 
bibliographie générale (exclusivement de langues anglaise 
et allemande, ¡1 l’exception d’un ouvrage de Sivadjian, pu
blié en 1938). e. v.

(Cote 200.309)
Wi.i.iams T. 1. — De l ’opium à la pénicilline. Les plantes 

qui guérissent. Traduit de l ’anglais par J. Le Pas. — 
t vol. 13 X  18, 100 p., 12 pl., éditions Desoer, Liège et 
Editions Eyrolles, Paris, 1918, br. : 280 fr.
Dans un exposé sur les drogues dérivées des plantes, 

l ’auteur nous montre comment l’usage des herbes, art 
empirique ses débuts, est peu fi peu devenu une science. 
Désireux de se limiter dans un ouvrage de vulgarisation, 
il n’a étudié qu’un nombre de drogues restreint : quinine, 
hachisch, digitale, pénicilline, ergot de seigle, opium, co
caïne, hyoscyamine, aconitine, strychnine, caféine et cura- 
rine.

La lecture de cet ouvrage montre que l’étude des dro
gues végétales, bien qu’elle soit extrêmement ancienne, est 
aujourd’hui très développée ; elle a, de plus, un grand 
avenir devant elle. Il est à prévoir qu’elle conduira à la 
connaissance de nouvelles drogues. Son importance con
tribuera également au progrès de la botanique et de la 
chimie. C’est donc une des plus intéressantes « pointes de 
la science » que nous présente T. I. Williams.

Hormones et vitamines

Liv re

(Cote 32.039)
Scïiopfeh AV. II. — Plants and Vitamins. — 1 vol. 

20 x 27,3, 293 p., 3 pl., Chronica Ilotanica Company, éd., 
AYaitham, Mass. Dépositaire en France : Librairie Ray- 
mann, Paris, 1949.
Dans cet ouvrage l’auteur s’est proposé de cristalliser nos 

connaissances sur le problème des vitamines relatif aux 
plantes, dont il indique les relations avec les différentes 
autres branches scientifiques (physiologie humaine et ani

male, microbiologie, biochimie, etc.). Il souligne en outre 
l’un des aspects les plus importants auxquels les recher
ches ont ouvert la voie : la biosynthèse des vitamines. Le 
texte est divisé en trois parties : la capacité synthétique des 
cellules des plantes autotrophiques vertes ; l’inaptitude de 
certaines plantes ;\ la synthèse des vitamines ; problèmes 
généraux relatifs aux vitamines : rôle, rapport avec la 
sexualité, dosage.

L ’abondante bibliographie, se rapportant à un tel sujet, 
a été volontairement limitée aux références utiles à l’orien
tation du lecteur ; elles sont groupées à la fin de chaque 
chapitre. a. c.

Poudres et explosifs
A’aughan J. el Piiii.ips L. —  Décomposition thermique des 

explosifs en phase solide. II Explosion retardée du ful
minate de mercure. — J. chem. Soc., 1949. 273G-2740. 
Novembre.
La cause majeure de ce phénomène est réchauffement 

spontané provoquant, dans la masse, des ramificaiotns qui 
se développent par formation de produits de décomposition 
résultant d’une autocatalyse; au-dessus d’une certaine temp. 
critique, elle devient si rapide que la formation de chaleur 
va plus vite que sa dissipation et finalement l’accélération 
des réactions qui en résulte provoque l’explosion.

La période d’induction peut être notablement accrue et, 
dans certaines circonstances, l’explosion peut être évitée 
si les conditions sont telles que la chaleur dégagée est dis
sipée par dilution du fulminate ou par son immersion 
dans un produit bon conducteur de la chaleur.

Vaugiian J. el P h ill ip s  L. — Décomposition thermique des 
explosifs en phase solide. III. Cinétique de la décompo
sition thermique du fulminate de mercure dans le vide.
— J. chem. Soc., 1949. 2741-2743. Novembre.
Les courbes de décomposition dans le vide, pour des 

temp. comprises entre 70° et 100°, ont une forme en S

précédée d’une période initiale tranquille ; les produits de 
décomposition solides exercent une certaine influence cata
lytique sur la décomposition, mais la vitesse normale de 
décomposition n’est pas affectée par les produits gazeux 
provenant de la réaction. La (décomposition peut être expli
quée par des considérations mathématiques et les résultats 
sont en accord avec la théorie générale de la décomposition 
de la phase solide émise par Prout et Tompkins (Trans. 
Faraday Soc., 1944, 40, 488). Certaines anomalies observées 
précédemment peuvent être expliquées, en tenant compte 
de réchauffement spontané du fulminate.
Tayloh J. — Nouveaux explosifs de sûreté équivalent aux

explosifs enrobés. —  Trans. Inst. Mining Engrs, 1950.
109, N ° 5. 358-376. Février.
Les explosifs sont généralement enrobés de bicarbonate 

de soude. Les nouveaux explosifs sont préparés en y mé
langeant intimement du chlorure de sodium. La charge 
limite est analogue à celle du même explosif entouré de 
30 % de CINa. La force détonante est la même pour les 
deux explosifs. Jusqu’il présent, 1’ « Unibel » seul a été 
essayé, mais il est possible que les travaux en cours per
mettent la préparation d’autres explosifs de même type 
utilisables dans les mines.
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Essences et Parfums

Livre
Janistyn H. — Kalender, Riechstoffe, Aromen, Kosmetika,

1950. — 1 vol. 10,5 x 14,5, 350 p., « Parfümerie und 
Kosmetik », Éd., Francfort-sur-le-Main, 1950, rel. toile : 
9 DM.
L ’auteur, à qui l’on doit un grand nombre d’articles 

publiés dans les revues techniques, a rassemblé dans ce 
petit volume de poche la documentation essentielle dont 
peut avoir besoin le parfumeur. Après un certain nombre

(Cote 10.253)
de renseignements d'utilité courante, on trouve notam
ment : un calendrier indiquant l’époqùe de la floraison et 
de la récolte des plantes à parfum ; la composition et les 
constantes des principales huiles essentielles ; des tables 
comparatives de températures, des renseignements pour le 
calcul de résultats d’analyse, des tables de constantes, etc., 
puis trois éludes traitant respectivement des esters d’acides 
gras d’alcools polyvalents, de nouveaux parfums, de succé
danés des savons et de leur analyse. Signalons également 
un chapitre sur les incompatibilités entre produits chimi
ques, et un autre sur les essences. e. v.

Résines

Brevef
U llstrand  B. G. — Procédé de distillation sous vide du 

tallol, ainsi que des produits ou des fractions de cette 
substance et d’autres huiles de bois, p. ex. du goudron.
— B. Norv. N ° 76.833. 22.6.45, 15.5.50 (30.5.50).
On envoie le liquide, sous chauffage énergique et évapo

ration partielle, successivement dans des cornues munies 
de dispositifs de chauffage indirect. La vapeur et le liquide 
provenant de la première cornue sont introduits dans une

colonne où les vapeurs se dirigent vers le haut, tandis 
que le liquide s’écoule vers le bas dans la cornue suivante 
en vue de la séparation à une lemp. élevée des substances 
volatiles présentes qu’on introduit dans la colonne qui a 
reçu les vapeurs et le liquide provenant de la première cor
nue ; ou bien on introduit les vapeurs, avec le liquide pro
venant de la deuxième cornue, dans une nouvelle colonne 
où les vapeurs se dirigent vers le haut, tandis que le li
quide s’écoule vers le bas dans une troisième colonne 
pour un nouveau chauffage et une nouvelle évaporation ; 
après quoi on soutire le liquide restant.

Caoutchouc
De Haan-ïïomans L. N. S. (Sirs). — Le processus d’oxyda

tion dans le latex i ’IIevea Brasiliensis. — Trans. Instn  
Rubber Ind., 1950. 25, N® 5, 346-363. Février.
Le latex frais d’Ilevea brasiliensis contient des enzymes 

telles que la catalase, la tyrosinase, l’oxydase, la peroxy- 
dase, des inhibiteurs et des substances non enzymatiques 
absorbant l’oxygène. Le tout constitue un système redox 
compliqué. L ’addition de produits convenables, tels que les 
diamines, permet d’observer l’activité des enzymes 
par la mesure des coloratioas produites par des corps du 
type indophénol ou indamine formés in situ.

Osberg E. V. et S c iia f fe l G. S. — Un nouveau type 
d’adhésif pour unir le caoutchouc au métal, le Kalabond 
RM-2. — Rubber Age, New York, 1950. 66, N® 4, 416-417. 
Janvier.
Le Kalabond RM-2 est un nouveau type d’adhésif lequel 

est susceptible d’unir caoutchouc et métal par une liaison 
chimique formée au cours de la vulcanisation. Applicable 
sur divers métaux et compatible avec les différents types 
de caoutchoucs, le nouvel adhésif permet des collages résis
tant à la corrosion, au vieillissement, à l’eau et aux sol
vants.

Matières grasses
Kenyon R. L., Stingi.ey D. V. et Young H. P. — Produits 

chimiques obtenus à partir des graisses. —■ Ind. a. Engng 
Chem., 1950. 42, N” 2, 202-213. Février.
Les acides gras saturés peuvent être séparés des acides 

non saturés par cristallisation, tandis que les acides de 
différentes longueurs de chaîne sont séparés par distilla
tion fractionnée. Les acides liquides ou de bas p. f. servent 
à la préparation d’amides par ammoniation. D’autres acides 
gras sont transformés en nitriles puis en amines en pré
sence de nickel Raney. Ces amines sont transformées en 
acétates d’amines, en“ sels d’ammonium quaternaires, ou 
vendues sous forme d’amines primaires ou secondaires.

Griesinceh W . K. et Nevison J. A. — Choix et application 
d’une méthode pour apprécier le pouvoir détergent. — 
J . Amer. Oil Chem. Soc., 1950. 27, N® 3, 90-100. Mars. 
L ’utilisation d’un launderomètre et. la mesure de la ré

flexion de la lumière permettent de tracer des courbes de 
pouvoir détergent, fen fonction de la concentration en déter
gent. Les courbes obtenues avec des échantillons souillés 
différemment, permettent de comparer divers produits 
possédant un pouvoir détergent analogue. Généralement, 
les meilleurs produits sont ceux qui présentent un pouvoir 
détergent plus élevé pour des concentrations d’emploi plus 
faibles.

Vol. 64. — N* 1.
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Peintures et vernis
L iv res

(Cote 10.252)
Stock E. — Rezepttaschenbuch für die Farben- und Lack

industrie, 3° éd. — 1 vol. 11 X  15,5, 304 p., Wissen
schaftliche VerlagsgescHschnfl m.b.H., Stuttgart, 1949, 
cart. : 12,50 DM.
Comme l’indique son titre, ce livre comprend un grand 

nombre de « recolles » pour la formulation et la prépara
tion de peintures cl vernis. S ’adressant aux fabricants de 
peintures en général, cet ouvrage peut cependant rendre 
des services également aux techniciens en leur proposant 
certaines bases pratiques. Toutefois, il n’est pas lait men
tion de nouvelles résines telles que siliconés, résines de sty
rène ou autres produits récents qui ne sont probablement 
pas encore très développés en Allemagne. F.

(Cote 209.725)
Durrans T. IL  — Solvents, 0' éd. rcv. et augm. •— 1 vol. 

14 x 21,5, XV +  242 p., Chapman and Hall Lld, éd., 
Londres, 1950, rel. toile : 21 s.
Le développement intensif de l’industrie des esters cellu

losiques a eu comme corollaire l’utilisation de nombreux 
solvants. Ces derniers, pour être employés rationnellement,

doivent présenter cerlaines caractéristiques bien détermi
nées qui justifient leur choix. En effet, une fois son rôle de 
solvant rempli, ce dernier doit être éliminé aussi rapide
ment cl aussi complètement que possible suivant des con
ditions qui dépendent de certains facteurs. Il est donc né
cessaire que les caractéristiques des solvants soient connues 
pour que l’on puisse juger de leurs diverses interférences 
au cours de leur emploi. Les principales caractéristiques 
à connaître sont : le pouvoir solvant, la volatilité, la sta
bilité, la toxicité, l’inflammabililé et la coloration. Celte 
élude théorique est nécessaire pour connaître les bases 
mômes du comportement d’un solvant. L ’étude détaillée 
de chaque solvant dans les différents groupes permet de 
choisir celui qui répond le mieux au but proposé. L ’indus
trie s’est enrichie d’un nombre considérable de solvants qui 
appartiennent aux diverses classes suivantes : hydrocar
bures, alcools et leur éthers, célones, eslers, glycols et 
leurs élliers, composés chlorés, furanes et les solvants des 
plastifiants. Cet accroissement important du nombre des 
solvants mis à la disposition de l’industrie, et plus spécia
lement de celle des esters cellulosiques, explique la néces
sité de sc maintenir au courant des derniers développe
ments et justifie celte sixième édition d’un guide pratique, 
digne de cette série des monographes dont le but est essen
tiellement de se placer à la fois sur le terrain technique 
et sur le terrain industriel. a. m.

Cellulose, papier
Recherches scientifiques

Adams G. A. et Castagne A. E. — Dosage de la lignine 
dans les pailles de céréales. — Canad. J . Bes. (jSccl. B ),
1949. 27, N° 12, 915-923. Décembre.
Le dosage de la lignine dans les pailles de céréales, avec 

une sol. renfermant 72 % SO JL  en poids, et sans traite
ment préalable en présence d’acide dilué, donne un résidu 
plus conforme à la teneur en lignine vraie, si l’on sc base 
sur le critérium de la récupération maximum de métho- 
xyle.

Adams G. A. et Castagne A. E. — Dosage de la cellulose 
dans l ’holocellulose de la paille. — Canad, J. Bes. 
(Sccl. B ), 1949. 27, N“ 12, 907-914. Décembre.
La méthode par hydrolyse de la paille en présence de 

SO JL  à 0,5 % pendant une heure à 100°C permet le 
dosage consécutif de l’holocellulose, de la cellulose et de 
l'a-ccllulosc sur le môme échantillon. Le rendement en 
cellulose obtenue par hydrolyse est égal, en quantité, à 
la cellulose Cross et Bevan.

Fabrication

Ogland N. J. — L’écorce est-elle une matière première ou 
un déchet ? — Svensk Pappers-Tidn., 1950. 53, N ° 0, 
1G4-166. 3t mars.
Aperçu bibliographique. Résultats d’essais de fabrication 

de plaques en écorces de sapin, pour la construction.

Brevets
Stoua Ivopparbergs Bergslags A. G. — Procédé de récu

pération de substances chimiques dans la fabrication de 
la cellulose par cuisson au sulfite d’alcali et/ou pu 
bisulfite. — B. Suéd. N° 126.919. 24.7.47, 13.12.49
25.1.50).
On dissout la masse fondue de sels, obtenue par évapo

ration et combustion, dans un solvant approprié, p. ex. 
l’eau, et on fait arriver de l’ac. carbonique en une ou plu
sieurs étapes, de manière h pousser la carbonatation jus
qu’au voisinage de la limite de solubilité du bicarbonate 
ou légèrement au-delà, après quoi, au stade suivant, on

7-2

achève la carbonatation en la: poussant jusqu’à la cristalli
sation du bicarbonate.
S to ra  Kopparbergs Bergslags A. G. — Procédé pour blan

chir des matières cellulosiques. — B. Suéd. N° 127.231. 
6.9.39, 17.1.50 (22.2.50) (Priorité Etats-Unis 12.9.38). 
Après avoir mis les matières à traiter en suspension dans 

une sol. aqueuse, on y introduit un mélange de chlore et 
de bioxyde de chlore contenant plus de chlore que cela 
ne correspondrait à un rapport équimoléculairc entre Cl 
et CIOî .
Bystroem S. — Procédé pour obtenir, dans la fabrication 

de la cellulose, un produit très pur. — B. Suéd. 
N" 127.269. 20.11.40, 24.1.50 (22.2.50).

Procédé comportant, avant la cuisson de la cellulose, 
l’hydrolyse des copeaux, dans un cuiseur, avec de l’ac. 
nitrique peu concentré, après quoi on soutire la sol., ajoute 
aux copeaux hydrolvsés rie Tac. de cuisson au bisulfite de 
calcium et effectue la cuisson.

Vol. 61. — N-1.
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Matières plastiques. Fibres artificielles
Matières plastiques pour moulage

L ivres

(Cote 203.178)
KnANNir.it AV. —  Kunststofîe im technischen Korrosion- 

schutz. Handbuch für Vinidur und Oppanol. — 1 vol. 
16 X  22, 407 p., 231 fig., 1 arbre généaogique, 23 tabl. 
numer., Cari Ilanser, éd., Munich, 1949, rel. toile : 
29 DM.
C’est un livre de propagande pour deux matières plas

tiques, le A’inidur et l ’OpanoI. Le Vinidur est obtenu en 
traitant l'acétylène par HC1. On obtient II-C-C1, la double 
liaison du carbone central s’ouvre pour la polymérisation 
et H-C-Cl forme le maillon de la longue chaîne polymère. 
Suivant la longueur de la chaîne, on a diverses formes du 
Vinidur. L ’Opanol est un produit de polymérisation de 
l’isohutylône. Ici également c’est l’ouverture de la double 
liaison qui sert l’accrochage des molécules du monomère. 
Avicunc indication n’est donnée sur le procédé de fabrica
tion. On décrit les propriétés des diverses présentations 
commerciales : plasticité, dureté, résistance mécanique. Ces 
substances doivent naturellement être employées à la tem
pérature ordinaire. Un tableau indique le "comportement 
vis-à-vis de plus de 200 substances les plus diverses (gaz, 
acides, alcalis, solvants, etc.) ainsi que les températures 
au-delà desquelles leur usage est prohibé. Il en résulte 
qu’à froid ils résistent à presque tous les agents corrosifs. 
Ils se présentent sous forme de feuilles, de blocs, de plan
ches, de tuyaux, de robinets qui peuvent être tournés, rabo
tés ou filetés. On peut aussi les raccorder par des colles en 
matières bitumineuses ou même par chauffage sur feuilles 
chevauchées. On peut en revêtir des réservoirs, des plan
chers, des toits, des égouts.

Le livre est abondamment illustré de belles photos mon
trant les usinages les plus divers en action ou les produits 
finaux obtenus. C’est une bonne publicité pour ces pro
duits que l’on peut utiliser pour fabriquer presque tous 
les objets d’usage courant à la température ordinaire, p . p .

(Cote 216.030)
Meiidorn AV. — Kunstharzpresstoffe und andere Kunststoffe. 

— I vol. 15 X  20,5, V III +  354 p.. 276 fig., 1 pl., Sprin- 
ger-Verlag, Berlin, Gôttingue et Heidelbcrg, 1949, rel. 
toile : 36 DM.
Les usines de produits chimiques fournissent les matières 

plastiques sous forme de petit morceaux irréguliers variant 
généralement de un à quelques centimètres. C’est avec 
cette matière première que les utilisateurs travaillent pour 
obtenir les objets les plus divers. Les matières plastiques se 
ramollissent à chaud. On peut, à cet état, en les pressant 
dans des moules, leur donner toutes les formes appro
priées. C’est justement à tous ces utilisateurs que s’adresse 
le livre, qui, à notre avis, est peut-être le meilleur qui ait 
paru sur ce sujet.

Le moulage pourra se faire soit par simple pression 
dans un moule déjà rempli de matière, soit en refoulant la 
matière rendue pâteuse dans ce moule, soit même quel
quefois par coulée. Les précautions à prendre sont nom
breuses et délicates ; il ne faut pas qu’au démoulage des 
morceaux restent atlachés au moule, ce qui perdrait irré
médiablement les pièces. Bien concevoir les moules, ob
server les dépouilles et les arrondis nécessaires, se tenir 
à des pressions et des températures bien réglées, voilà ce 
qu’il faut très bien connaître. Ce livre est plein de rensei
gnements et de conseils à ce sujet, et nous pouvons, en 
toute confiance le recommander aux utilisateurs ; c’est le 
vrai manuel du mouleur de matières plastiques. L ’illustra-

Vol. 64. — N* 1.
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lion est parfaite et copieuse, nous montrant les pièces, les 
formes correctes à donner aux moules permettant d’éviter 
les arrachements au démoulage. Il est abondant en conseils 
pratiques, tant sur renlrelicn du matériel que sur la façon 
de travailler les matières plastiques suivant leur origine.

p. p .

(Cote 37.469)
IIomvi.NK R. — Elastomers and Plastomers. T. I. : General 

Theory. — 1 vol. 17 x 25, XV + 495 p., fig., Elsevier 
Publishing Company, Inc., New-York, Amsterdam, Lon
dres cl Bruxelles, 1950.
Le lecteur trouvera dans ce volume la première partie 

d’un travail d’ensemble sur les plaslomères et les élaslo- 
mères. Dans ce premier tome, relatif aux caractéristiques 
chimiques et physiques et à la technologie de ces maté
riaux, sont groupées les données Ihéoriques concernant 
leur composition chimique, la cinétique des réactions, la 
constitution moléculaire, leur structure, leurs propriétés 
mécaniques cl électriques. Chaque sujet, illustré par une 
abondante bibliographie, rédigé par un spécialiste de la 
question, fait l’objet d’un chapitre particulier. Le pro
blème du moulage est traité en détail par un ingénieur 
français, IL  Gibello.

Un aperçu du rôle économique des matières plastiques, 
ainsi qu’un exposé sur le comportement des polymères en 
présence des liquides et une étude sur les plastifiants com
plètent cet ouvrage dont, toutefois, le plan semble man
quer quelque peu d’homogénéité. Le fait en est peut-être 
imputable à son caractère collectif, une douzaine d’auteurs 
différents ayant participé à son élaboration. a. c.

(Cote 33.834)
Ka iner F. — Polyvinylalkohole, ihre Gewinnung, Vered- 

lung und Anwendung. (Chemische Technologie der 
Kunststoffe in Einzeldarstellungen. 1. Band). — 1 vol,
16,5 x 25,5, XV I +  321 p., 6 tabl., 7 fig, Ferdinand 
Enke, éd., Stuttgart, 1949, br, 23 DM.
Le nombre des matières plastiques artificielles s’est aug

menté dims ces dernières années, à un tel point qu’il est 
devenu très difficile de faire un choix, du fait de l’igno
rance où l ’on est, le plus souvent, de leur composition ou 
de leur origine. C’est justement le but du présent livre 
de nous faire connaître la préparation, les propriétés et 
les usages d’une classe de ces composés, les alcools polyvi
nyl iques, qui s’emploient soit comme matière première 
pour plastique, soit comme plastiques mêmes. C’est un 
livre copieux, bourré de renseignements bien choisis et 
qui nous donne une énumération sinon complète du 
moins considérable de tous les brevets qui ont été pris sur 
Ce sujet depuis une quinzaine d’années. Et il y en a. Tous 
ceux qui travaillent la question y trouveront donc une do
cumentation détaillée tant sur les modes de fabrication que 
sur les usages les plus divers des polyvinylalcools.

Ce sont des produits qui se présentent sous forme de 
poudre, fibres, flocons, membranes, allant du blanc au 
brun foncé, suivant la préparation. Ils sont peu résistants 
aux acides, aux alcalis, aux gaz corrosifs, mais leur do
maine d’application reste cependant considérable. Il com
prend les industries du papier, des textiles, du caoutchouc, 
des cuirs, des peintures et vernis, des colles, de la verrerie, 
de l’emballage, de la cellophane, des émulsions et des 
films pour photos.

Ce qui domine surtout dans ce livre, c’est la richesse de 
la documentation. p. p.
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Textiles artificiels

Liv re

Von Bobiues B. — Die Uebermikroskopie. Einführung, 
Untersuchung ihrer Grenzen urtd Abriss ihrer Ergebnisse.
— 1 vol. 16,3 X  24, 416 p., Verlng Edilio Cantor, Aulcn- 
dorf/Würlt., 1948, Cari. 63 DM.
La puissance d’un microscope, c’est-à-dire son, pouvoir 

séparateur, dépend de la longueur d’onde de la lumière 
utilisée. L’emploi de rayons ultra-violets avait déjà permis 
d’aller plus loin dans l’observation des petits objets. Avec 
le super ou hypermicroscope électronique, les limites du 
pouvoir séparateur ont encore été reculées d’une façon con
sidérable. Les électrons étant liés à une longueur d’onde 
qui est fonction de leur vitesse, on devait les utiliser pour
I examen microscopique en les accélérant au maximum.
II s’agissait de trouver pour eux des milieux exerçant le 
même effet que les lentilles exercent sur les rayons lumi
neux, c’est-à-dire pouvoir les dévier, les réfracter, les con
centrer en un foyer. Ceci a été réalisé par des champs 
électriques et magnétiques variables, employés seuls ou

(Cole 200.G21)

Textiles, blanchiment,
Van Mf.lsen J. A. — Les détergents synthétiques. — Clicm. 

Weekbl., 1930. 46, N" 20, 334-337. 20 mai.
Aperçu sur les détergents synthétiques, leur fabrication 

et leurs propriétés essentielles, qui différencient leur action 
de celle des savons d’acides gras.
Nickerson R. F. — Etude du traitement antifroisse 

pour le coton. — Amer, nyestuff Reporter, 1930. 39, 
N° 2, P4G-P30 el PG2. 23 janvier.
Au cours du traitement antifroisse en présence de 

résine mêlamine-formaldéhyde, il semble que l’opération 
se fasse en deux temps : premièrement, le précondcnsat. de 
mélamine-formaldéhyde réagit sur lui-même sous l'in
fluence d’un catalyseur libérant l’acide et forme un poly
mère insoluble, puis il se produit une condensation de la 
résine avec la cellulose et formation de liaisons en croix ; 
plus celles-ci sont nombreuses et plus efficace est le trai
tement antifroisse. La liaison cellulose-résine méla- 
mine est extrêmement résistante et n’est pas détruite par 
l’alcali utilisé pour la mercérisation. La formation de liai
sons en croix, nécessaire pour obtenir un effet antifroisse, 
dépend des conditions de cuisson, qui, lorsqu’elles 
varient, sont probablement la cause principale des varia
tions que l’on obtient dans les résultats du traitement.
NiEDKitHAUSF.ii J. P. —- Effets des sels de cuivre sur la soli

dité des teintures en colorants de cuve. — Tcintcx, 1930. 
15, N" 3, 109-123. 13 mars.
Les tissus de coton sont rendus imputrescibles par trai

tement, aux sels de cuivre. Deux méthodes sont employées : 
celle à l’Hystasapage ou traitement au savon-sulfate de 
cuivre, et le traitement à l’Aquaperle B, produit imper
méabilisant contenant du cuive. On constate qu’un grand 
nombre de colorants de cuve se dégradent assez rapide
ment après le traitement au cuivre. Leur solidité aux in
tempéries ne change pas sensiblement. Le traitement à 
l’Hystasapagc diminue rapidement la résistance physique 
des fibres traitées. Celles-ci deviennent très sensibles aux 
rayons aeliniques.
Siiapiuo L. — Appréciation des agents mouillants. —

Amer, nyestuff Reporter, 1930. 39. N° 2, P38-P43 et PG2. 
23 janvier.
On présente une modification de l’essai de Draves : on

isolément, ce qui fait qu’un grand nombre de solutions ont 
été trouvées. Le présent ouvrage nous décrit avec précision 
le comportement des électrons dans ces champs variables. 
C’est un très bon traité de microscopio électronique, que 
les physiciens consulteront avec le plus grand profit, car 
chaque système est décrit avec précision. Mais d’autres 
chercheurs aussi (métallurgistes, chimistes, naturalistes, 
biologistes, etc.), bien que n’étant pas familiers avec la 
théorie du supermicroscope, auront le plus grand intérêt à 
consulter ce livre, car une grande partie est consacrée aux 
résultats obtenus, résultats magnifiques puisqu’on a pu 
atteindre jusqu’aux dimensions des grosses molécules, des 
colloïdes et de certains virus. Le supermicroscope semble 
avoir atteint un grossissement de cent mille. Il y a encore 
des progrès à faire pour arriver jusqu’à l’atome.

Le livre est abondamment illustré de belles photos sur 
planches séparées représentant soit des appareils ou par
ties d’appareils, soit les résultats d’obervation (métaux, 
cristaux, colloïdes, bactéries, virus). Toutes ces reproductions 
sont extrêmement^ intéressantes, elles dépassent de loin ce 
que le microcope ordinaire nous avait révélé. p. p.

teinture
substitue à l’écheveau un tissu approximativement de 
môme lonugeur, mais beaucoup plus léger (1,73 à 1,93 g) 
avec un crochet proportionnellement moins lourd (1 g). 
Les avantages qui résultent de cette substitution sont les 
suivants : plus grande vitesse d’exécution et facilité de 
manipulation ; meilleure exactitude pour un moins grand 
nombre d’essais ; plus grand nombre d’essais sur une 
même solution ; interprétation plus simple des résultats ; 
essais de mouillage et de remouillage pouvant être faits 
sur le même tissu.
Seyr L. P. et Fosteh J. L. — Le blanchiment du coton. 

Procédé continu proposé pour le blanchiment à l'hypo- 
chlorite. — Amer. nyestuff Reporter, 1930. 39, N° 1, 
P20-P26. 9 janvier.
Le blanchiment est obtenu en trois phases successives ; 

1° Traitement du colon avec une sol. d’hypochlorite de 
sodium de » II déterminé, de concentration donnée et pen
dant une durée convenable ; 2° Imprégnation du colon 
imprégné d’hypochlorite, par une sol. de soude caustique, 
suivie d’un chauffage à la vapeur; 3° Traitement du 
coton ainsi chauffé, avec une sol. d’hypochlôrite de sodium 
de pli et de concentration contrôlés.

L iv re
(Cote 213.793)
Diseuens L. —- Die neuesten Fortschritte in der Anwendung 

der Farbstoffe. Hilfsmittel in der Textilindustrie, 3. Band.
(Neueste Fortschritte und Verfahren in der chemischen 
Technologie der Textilfasern, f. Teil). — 1 vol.
15,3 x 22, X I +  556 p., Verlag Birkhiiusel. Bàle, 1949. 
rel. toile : 72 fr. suisses.
Ce très interessant ouvrage, soigneusement présenté, 

permet au technicien du lexlile de. se mettre rapidement 
au courant de l’état actuel de la technique d’impression 
sur textiles, des adjuvants employés, etc. Une annexe très 
fournie donne notamment un relevé des machines d’im
pression existant en Europe. Notons cependant que le ta
bleau concernant la Russie d’Europe est arrêté à l’année 
1917. Un tableau des brevets concernant la technique d’im
pression sur textile complète d’une façon opportune ce 
livre. n. s.
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Tannerie
Thunes P. S. — Influence des conditions de tannage sur la 

durée du tannage et la répartition du chrome à travers 
l’épaisseur du cuir. — J . Snc. Lealher Trades’Chcm., 1949. 
33, N ° 12, 443-434. Décembre.
D’expériences - à concentration constante en chrome 

(1,7 % Cr), on déduit que l’équilibre entre la diffusion et 
la combinaison du chrome mérite attention pour détermi
ner les conditions optium du tannage du gros cuir. D’une 
manière générale, c’est la liqueur de plus faible basicité 
qui conduit le plus rapidement à la répartition la plus 
uniforme. Le maximum d’uniformité est réalisé quand la 
teneur totale du cuir atteint 3,3-4,3 % Cr..

A concentration variable en Cr, mais fi dose constante 
par rapport au poids de peau en tripe (1,7 %), on peut 
dans un intervalle de basicité de 33-42 % et avec un rap
port de dilution jus/peaux de 30 A 100 %, obtenir, dans un 
temps raisonnable, des cuirs ayant une teneur en chrome 
de 4,0-4,8 % dans la (leur et ¿,3-3,3 % au centre. De tels 
cuirs sont satisfaisants.

A 33 % de basicité l’addition de 1 ou 3 mol. de formiate 
pour 1 mol. Cr:Oj améliore la distribution du Cr ; 42 %
de basicité toutes les doses de formiate (1-2-3 mol.) produi
sent cet effet mais réduisent la teneur en chrome. A ces 
deux basicités, les unes résistent à l’eau bouillante. A la 
basicité de 3 %, il faut une dose de 3 % de formiate pour 
agir sur la distribution.

Anoeuson H. et Dunn A. — Influence des sels, des acides et 
des syntans sur le tannage du cuir pour semelles. I. In
fluence sur la fixation du tanin. — J . Soc. Leallicr 
Trades’Chcm., 1949. 33, N" 12, 429-437. Décembre.
Des essais faits aux pli de 3,4 et 3 avec diverses concen

trations de sels organiques (acétate, formiate, lactale, ci
trate et minéraux (Cad-, NaCl, Na?SO,) (NIL)iSO.) sur de 
petits carrés de peau et l’extrait de mimosa, il résulte que 
le rendement en poids (rendement total et rendement 
après élimination des lavables) dépend principalement de 
l’hydratation causée au début du tannage par la présence 
des acides et des sels. Toutefois, ces derniers étant en 
doses équivalentes, le rendement varie dans une certaine 
mesure selon la nature de la matière tannante.

Toutes conditions égales, l’addition de tanin synthétique 
ne réduit pas le rendement. La sulfitation effectuée par ad
dition de sol. concentrée d’hydrosulfite n’agit pas non plus.

Spicka SI. —  Emploi du latex de chloroprène comme vernis 
pour chaussures. — Tcchn. Hlidka Koz., 1950. 25, N° 2, 
33-36. 15 février.
Le meilleur procédé consiste à sécher les enduits de latex 

au chloroprène à temp. élevée, ce qui en provoque la valo-

Jacobs R. T. et Rawi.ings F. N. —- Elimination de l ’azote 
dans le traitement des jus de betterave par échange 
d’ions. — Ind. a. Engng. Chcm., 1949. 41, N" 12. 2769- 
2774. Décembre.
Les composés azotés représentent de 20 à 23 % des non- 

sucre. Dans les jus frais, l’azote se trouve sous forme de 
bétaïne et de glutamine qui, sous l'influence de la chaleur 
cl de l’alcalinité, se transforment en pyrrolidène carboxy- 
lique en proportions variables avec le mode de fabrication, 
et d’une année à l’autre. De 70 à 80 % de ces composés 
peuvent être éliminés par lit de calions et de 20 à 30 % 
par lit d’anions. Au début de l’opération le lit de cations 
élimine 100 % des cations azotés ; son pouvoir d’élimina
tion va ensuite en diminuant et il arrive un moment où la 
teneur en cations azotés est plus élevée dans le jus sortant

risatibn : on obtient ainsi des films durs et résistant à 
l’abrasion.
Bycicjhn A., II.u.amek C. et Hi.avac.ek K. — Le zinc contenu 

dans la gélatine. — Tcchn. Hlidlca Koz., 1930. 25, N” 2, 
36-40. 15 février.
Méthode de dosage rapide du zinc provenant de cuves en 

fer galvanisé dans lesquelles on a mis la gélatine à refroi
dir (les auteurs recommandent de les remplacer par des 
cuves en aluminium).
Thoiistensen T. C. et Theis F. 11. —  Etude semi-pratique du 

tannage au fer. — J . Amer. Lcallier Chcm. ziss., 1949. 44, 
N ° 12, 841-869. Décembre.
L ’emploi des sels masquants est nécessaire ; les meilleurs 

sont les sels des acides hydroxylés organiques.
Les doses les plus faibles de ces sels semblent les plus 

avantageuses et, avec emploi approprié de phlalate ou 
de phosphate dans la basifiication en fin de tannage, on 
obtient les temp. de rétraction de 89-93-98“.

Les agents masquants provoquent, d’une manière géné
rale, la diminution de la teneur en Fe/L du cuir, mais 
l’élévation de la temp. de rétraction. L ’elïet est d’autant 
plus marqué que la mol. d’acide organique contient plus 
d’hydroxyles et le cuir obtenu est de qualité d’autant meil
leure.
M arshall F. F. et Tijbley II. G. —- Le tannage du cuir pour 

semelles au tan synthétique. — J. Amer. Lealher Cliem. 
Ass., 1949. 44, N° 12, 870-879. Décembre.
Un essai de tannage à. l’échelle industrielle sur 1.000 

peaux île vaches a été effectué exclusivement avec 1’ « Oro
tan ». Les cuirs h semelle obtenus ont le même aspect que 
les cuirs végétaux de bonne qualité ; leur composition chi
mique et leurs propriétés physiques sont normales. Les ind. 
de tannage sont compris entre 68,9 pour les flancs et 72,2 
pour les collets, les p li étant respectivement 2,93 et 3,11. 
Le rendement en cuir a été de 71,5 %. Pour 100 de tanin 
pur consommé, on a obtenu 204,2 de cuir.
ExNEn IL et M ülleu J. et Smio E. — Etude des extraits 

tannants donnant lieu à la formation de dépôts. — 
Tcchn. lllidka Kozel., 1950. 25, N“ 3, 05-77. 15 mars.
La teneur en produits insolubles des extraits tannants 

dépend en partie de l ’acidité de la solution et en partie 
des propriétés spécifiques des extraits. Des mélanges de 

■ quatre ou cinq extraits donnent en général moins de dé
pôt. que chacun d’eux employé isolément. On peut dissiper 
le dépôt en employant des tanins synthétiques, leur coût 
plus élevé se trouvant compensé par les économies réali
sées sur le tanin végétal qui, autrement, serait perdu dans 
le dépôt.

Sucrerie. Féculerie
que dans le jus entrant, aussi le lit de cations doit-il être 
régénéré tous les trois jours.

Brevet
Naamlooze Yenxootsciiap \V. A. Sc iio lten ’s Ciiemisciie 

Fabrieken. — Procédé de fabrication de préparations 
d’amidon se transformant à froid en empois et dont les 
solutions, après séchage, forment une couche résistant 
à l'eau. — 1!. Norv. N" 76.324. 22.8.46, 20.2.50 (6.3.30). 
On ajoute à l’amidon, pendant sa fabrication, un aldé

hyde, de préférence de la formaldéhyde ou une substance 
donnant naissance, par dédoublement, à un aldéhyde. Le 
traitement thermique en vue de la fabrication d’un amidon 
contenant un aldéhyde et se transformant à froid en 
empois a lieu dans un milieu neutre ou alcalin.
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Industries des fermentations
Malt et Bière

Essery H. E. — Dosage du phosphore total et minéral dans
le moût et dans la bière. — J . 1nst. Brewing, 1950. 56,
N° I, 48-58. Janvier-février.
La méthode gravimélrique au molybdate de plomb donne 

de bons résultats pour des quantités de P:05 comprises 
entre 1,5 cl 5,5 mg. La silice ne gène pas puisque l’on peut 
doser avec exactitude 2 mg de P=Os en présence de 5,4 mg 
de silice. Ni l’ac. trichloracétique, ni l’ac. perchlorique ou 
le sulfate d’ammonium n’éliminent suffisamment les sub
stances gênantes pour que le pliosphomolybdate d’ammo
nium soit précipité quantitativement ou pour que l’on 
puisse appliquer une méthode colorimétricîuc de dosage. 
Le phosphore minéral doit donc être isolé de ces produits 
par le mélange magnésien. Si la sol. acide du précipité 
obtenu avec le mélange magnésien est maintenue au-des
sous de 50°, le phosphore minéral peut être dosé colori- 
métriquement et gravimélriquement en présence de phos
phore organique. Des concentrations inférieures à 0.0-2S %

et des quantités inférieures à 2,5 mg de ILOs minéral ne 
peuvent être dosées par la méthode en cause. Le dosage 
du P jCL total après incinération avec de l’acétate de cal
cium donne de bons résultats avec la bière et des chiffres 
un peu faibles pour le moût. La méthode au molybdale 
semble la plus facile.

Brenner M. W ., Moiir H. et Chiano G. — L ’emploi du pro- 
pylène-glycol en brasserie. — Amer. Brewer, 1949. 82,27- 
90 et 64-65. Octobre.
Le propylône-glycol étant employé dans les systèmes ré

frigérants, des fuites pourraient en introduire de faibles 
quantités dans la bière. A partir de 0,5 %, on constate une 
modification de la saveur, l’odeur ne change qu’à partir de 
doses massives dépassant 10 %. La marche de la fermen
tation n’est pas modifiée par des teneurs inférieures à 1 %.

Dans une autre série d essais, les auteurs oui confirmé le 
pouvoir bactéricide du propylène-glycol..

Vin et Cidre

L iv re

(Cote 71.206)
Deiiiner L. — Microdosage iodométrique du fer et son appli

cation au dosage du fer dans les vins et les jus de raisin.
(Thèse, Faculté des Sciences de l’Université de Montpel
lier). — 1 vol., 15,5 X  24, 92 p., Dunod, éd., Paris, 1949. 
Ce travail, qui représente une tentative de revalorisation

Alcools et autres
Arroyo  R. — Le procédé de fermentation « Arroyo » pour 

la production d’alcool et de rhum léger à partir des mé
lasses. — lnd. agric:  et alim .„ 1949. 66, 337-345. Juillet- 
août.
La mélasse de Porlo-Rico est transformée en « moût 

concentré » de 55-60° Brix, de wlf 4,5 à 5,2, dont les te
neurs en N et en P sont corrigées par addition de 0,5 % 
de sel d’ammonium et de 0,T % de superphosphate. Ce 
« moût concentré », dont sont éliminés beaucoup d’impu-

Matières alimentaires

du microdosage du fer, est divisé en deux parties : exposé 
de la mise au point d’une technique du microdosage iodo
métrique du fer ; observation recueillies sur l’application 
de cette technique aux vins et aux raisins.

L’abondance des recherches bibliographiques, groupées 
en fin d’étude, indique le rôle considérable du 1er dans 
les processus physico-chimiques en ce qui concerne les pro
duits biologiques, et par conséquent l’importance de son 
dosage. a. c.

produits volatils
retés et toute la flore microbienne et qui constitue un 
milieu parfaitement conditionné pour la levure, à la suite 
de l’inversion du sucre, est amené progressivement aux 
cuves de fermentation « à des moments choisis et contrô
lés ».

Le procédé « Arroyo » ne demande qu’un outillage 
réduit et permet une meilleure utilisation des sous-pro
duits.

Matières alimentaires en général
R it t e r  K. — Le glutamate monosodique, produit corrigeant 

la saveur et susceptible de nombreuses applications. —
Chem. '¿tg., 1950. 74, N° 12, 154-155. 23 mars.
L ’addition d’une sol. de 0,2 % de glutamate monoso

dique (pli = 7,0) améliore la saveur des aliments cuits 
en accentuant leurs qualités et en diminuant leurs défauts. 
A la préparai ion par synthèse, comme depuis 1866, on 
préfère, aux Etats-Unis, l ’extraction du gluten et de sous- 
produits des sucreries, au Japon celle des protides du 
soya.

Gerritsm a K. W ., van de Kamer J. H. et W illem s  J. — 
Dosage rapide du chlorure de sodium dans les produits 
alimentaires contenant de l ’albumine. — Chem. Weekbl.i
1950. 46, N° 14, 213-216. 8 avril.
La substance (poisson, etc.), est broyée en présence d’al

cool éthylique à 45 % contenant de l’alcool amylique ; on 
ajoute des réactifs de Carrez (acétate de zinc et ferrocya- 
nure de potassium), on filtre et on dose par titrimétrie 
NaCl dans le filtrat exempt de protéines par la méthode 
de Yolhard. L ’opération, qui demande 30 min., dispense de 
l’incinération.
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Boissons non fermen+ées
Brevet

Laboratoires M édial S. À. —  Procédé de préparation d'un 
extrait aromatique de café. —  B. Norv. N° 76.124.
24,6.48, 16.1.50 (23.1.50).
On traite du café grillé, d’abord avec de l’alcool éthy- 

lique et ensuite avec de l’eau, et on réunit ces deux ex
traits. On refroidit une ou plusieurs fois l’extrait con

centré, en ce qui concerne les composants communiquant 
au café son arôme, précipitant de cette manière la totalité 
des matières grasses présentes, qu’on sépare ensuite de la 
sol. et on réunit cette dernière, éventuellement après éva
poration d’une partie de l’alcool, au résidu virtuellement 
sec provenant de l'extraction à l’eau. Lorsque, ensuite, on 
sépare par évaporation l’alcool présent dans le mélange 
obtenu, les composants plus volatils que l’alcool, ou d’une 
même volatilité, sont évaporés avec ce dernier.

Technologie chimique agricole
Sols, fertilisation

Bermejo Martinez F. — Nouvelle méthode d'appréciation 
de la capacité d’échange de hases des zéolites artificielles. 
— Inform . Quim. analit. Madrid, 1950. 4, N° 1, 1-7. 
Janvier-février.
On sature la permutite à étudier avec l’ion Ba, on éli

mine l’excès de ce dernier avec de l’eau puis à l’alcool. 
Le baryum retenu par la permutite est déplacé par des 
lavages avec AmCl et précipité ensuite par l’ac. sulfu- 
riquc.
I ’ r é v o t  P. —  La « triple analyse » de Lundegardh. —  Oléa

gineux, Paris, 1950. 5, N° 2, 101-103. Février.
La méthode de Lundegardh permet de déterminer les 

besoins du sol pour les trois éléments fondamentaux, 
N, P et K. Une augmentation d’absorption provoque une 
augmentation de concentration dans la feuille, organe d’ac
cumulation ; par suile, la concentration dans la feuille ren
seigne sur l’intensité de la nutrition minérale. Pour l’avoine, 
les concentrations optima pour IC sont de l’ordre de 100 at-mg, 
pour N de 125, pour Ca de 4 et pour P  de 7,5. Si l’analyse 
chimique des feuilles d’avoine, prélevées au moment de la 
floraison, donne une teneur en K de 200 at-mg, on en con
clut qu’il y a pour cette plante et dans les conditions de 
culture, un excès de K dans la sol. ; si au contraire on 
trouve une valeur de 50 at-mg de K, une fumure potas-

Lf.vison II. — Comment, dans l ’industrie, doit être rédigé 
un rapport de recherches? — Chem. Weekbl., 1949. 45, 
N° 45, 714-717. 5 novembre.
Bul. — A quel moment rédiger le rapport? — Que 

doit-il contenir? — Recommandations générales. — Divi
sion de la matière : Titre. — Introduction. —  Description 
de la partie expérimentale. — Interprétation des résul
tats. — Résumé et conclusions.

Révision finale. — Sommaire. — Appendice : causes de 
la répugnance à écrire un rapport : a) ou a trop lardé à 
rédiger le compte rendu des résultats expérimentaux; 
b) ceux-ci ont été notés sans méthode, sur des feuillets 
épars, etc.) ; c) on a négligé de les enregistrer clairement ; 
d) certains chercheurs répugnent à s’astreindre à un tra
vail intellectuel exigeant une certaine concentration. — 
Conclusion.
M a lo tt  D. W . —  La recherche au service de l ’industrie 

américaine'. — Norsh Skogînd., 1949. 3, N" 9, 210-225. 
Septembre.
Aperçu des divers aspects suivants de l’organisation de 

la recherche aux Etats-Unis) ; 1" la recherche pour le 
compte du Gouvernement fédéral ; 2" la recherche sous 
les auspices des gouvernements des divers Etats ; 3“ la 
recherche organisée par des fondations philanthropiques ;

sique est nécessaire. Pour réaliser les milliers d’analyses 
chimiques nécessaires Lundegardh a fait appel à la spec- 
trographie de flamme qui rend possible le dosage quanti
tatif rapide des éléments intéressant l’agronome : K, ,Ca, 
Mg, Mn, Fc. Toutes les opérations depuis le transport des 
tubes contenant des solutions à analyser jusqu’à l’enregis
trement des raies du spectrogramme se font mécanique
ment à l’aide d’un « spectrographe robot ».

L iv re
(Cote 212.121)
Norman A. G. — Advances in Agronomy. T. I. — 1 vol., 

13 x 23, X ll +• 439 p., Académie Press Inc., éd., Ncvv- 
York, 1949, rel. toile : 7,50 dol.
Ce premier volume fait partie d’une étude d’ensemble 

ayant pour but de rassembler et de passer en revue les 
progrès réalisés dans la recherche et la pratique agrono
miques. On trouvera dans cet ouvrage des données assez 
diverses intéressant particulièrement les cultures en Amé
rique du Nord, depuis la croissance des plantes en terrains 
salins et alcalins, jusqu’à la production des pommes de 
terre, en passant par l’élude de la luzerne et des graines 
de soya. Chaque sujet, traité par un spécialiste, est illustré 
par une abondante bibliographie. . a. c.

Organisation
4° la recherche dans les instituís d’universités ; 5° la 
recherché entreprise par des associations industrielles ; 
6° la recherche pour le compte des entreprises; 7° orga
nismes de recherché privés, indépendants, à but lucratif ; 
8° organismes de recherche privés, indépendants, sans but 
lucratif. Exemples de recherche industrielle. Organisation 
administrative. Problèmes administratifs qui se posent aux 
organismes de recherche.

Livres
(Cote 214.326)

Union i,es Ingénieurs de la  Région nr; Toulouse. —  Congrès 
National des Ingénieurs de France. —  Toulouse, 4-6 juin 
1949. Compte rendu des travaux. I vol. 10 x 24, 207 p., 
Union des Ingénieurs de la Région de Toulouse, 1949! 
br. : 400 fr.
Exposé des communications présentées qui se rapportent 

toutes aux problèmes généraux relatifs à la profession d'in
génieurs. Les sujets sont répartis en cinq sections concer
nant la formation de l’ingénieur, les groupements d’ingé
nieurs, la législation, le rôle social de l’ingénieur, ainsi que
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des questions diverses. Dans cette dernière section, il faut 
signaler l’étude de M. Buphomène, ayant trait à la docu
mentation technique, travail rempli d’intérêt dans ses crili-, 
ques judicieuses et scs projets.

a. c.

(Cote 10.249)
Olmeu P. — La structure des choses. —  1 vol. 12 x 18, 

240 p., 51 fig., S pl., Librairie Hachette, Paris, 1949, br. : 
350 francs.
Le problème de la structure, capital dans la chimie mo

derne, minérale ou organique, n’est pas particulièrement 
facile à aborder lorsqu il s’agit de le « vulgariser », car il 
fait appel à des connaissances de base très diverses. Recon
naissons pourtant que l’auteur du présent ouvrage a su, 
sans formules mathématiques, ou presque, présenter celle 
question d’une façon intéressante et que ce livre, non des
tiné à des spécialistes, sera lu pourtant avec intérêt par des 
chimistes qui n’auront pas eu le temps de se tenir au cou
rant des résultats obtenus depuis le moment où ils ont fini 
leurs études. n. g.

(Cole 46.725/6)
Monter C. — Techniques de l ’Ingénieur. Généralités.

Mise au courant n° 4. 25 x 30, Technique de l’Ingénieur, 
éd., Paris, 1950.
La Mise au Courant n" 4 du volume « Généralités » 

traite de tout l'ensemble « Fragmentation cl séparation des 
corps ». Elle a été rédigée sous la direction de M. .1. Cour- 
bis, ingénieur A.-M. et E.C.P. qui a précisément consacré 
tonte son existence à ces questions.

Le concassage et le broyage, c’est-à-dire toute la fragmen
tation d’une part cl. la séparation par Irommcl, et le cri
blage, ont été étudiés par M. Blanc, de la Société Dragon ; 
la séparation par procédés gravimélriqucs et surtout la 
préparation des combustibles, a été rédigée par M. Wolf 
(de la P.I.C.) et M. Pidoux (Fives-Lille) ; la séparation par 
flottation revenait à M. Chataignon (Minerais et métaux) ; 
c’est M. Saurel (de la S-I.M.E.) qui a étudié les procédés 
électro-magnétiques et électrostatiques ; M. Courbis s’est 
réservé loule la question de l’essorage, de la décantation, 
de la filtration, de la cristallisation, de l ’évaporation ; le 
séchage a été étudié par M. Gœnage (Ateliers Venlil) ; la 
séparation centrifuge par M. Walch, directeur technique de 
la Société Alfa-Laval ; la distillation par M. Mariller, pro
fesseur de distillation à l’Ecole Nationale des Industries 
Agricoles de Douai ; M. Gobert, directeur de la Société Air 
Liquide, avait eu le temps avant son décès de rédiger, en 
collaboration avec son adjoint, M. Dupaly, l’étude de la 
séparation des liquides et des gaz par liquéfaction ; M. E. 
Prat a traité le dépoussiérage ; M. Olier la désodorisation ; 
la Société Carbonisation et Charbons Actifs (C.E.C.A.) ter
mine cet ensemble par l’étude de l’adsorption.

(Cole 46.723/6)
Monteil C. — Techniques de l ’Ingénieur. Généralités. —

Mise au courant n° 3, 23 x 30, Techniques de ¡’Ingé
nieur, éd., Paris, 1949.
Celle « mise au courant » comporte :
1° La fin de l’étude générale de la Chaleur. Ce sont, tou

jours sous la direction de M. Véron :
a) Un article de M. Liébaut (E.C.P., ingénieur-conseil à 

la Société Française des Constructions Babcock et Wilcox 
et au Contrôlé Bailey), 60 pages sur la Transmission de la 
Chaleur ; il comporte toutes les notions théoriques qu’un 
ingénieur doit posséder sur ce sujet, mais aussi de très 
importants tableaux numériques, donnant le coefficient de 
rayonnement ou de conductibilité thermique de très nom
breux corps ; chacune des parties de cet article se termine, 
par des exemples de calcul numérique des échangeurs de 
chaleur et autres appareils du même genre ;

b) Un article de M. Lefebvre, Directeur "de l’Institut de 
Chimie appliquée à Lille, sur les pouvoirs calorifiques ;

2° Cette « mise au courant » comprend en outre un arti
cle fondamental : Mécanique des Fluides, par Alain Fortier, 
professeur à la Sorbonne, professeur de Mécanique des 
Fluides à l’Institut de Mécanique des Fluides à Pans.

(Cote 213.874)
In s titu t Technique du Bâtiment e t des Travaux publics 

—• Lexique technique français-anglais et anglais-français 
concernant le matériel de travaux publics. Tables de cor
respondance des unités anglo-saxonnes et des unités mé
triques. — 1 vol. 13,5 x 20,5, 180 p., I.T.B.T.P., Paris, 
1949
Le présent lexique, établi à la demande de la Fédération 

nationale des Travaux publics, nous a paru très complet, et 
les quelques erreurs ou omissions, inévitables dans un tra
vail de cette nature, ont été corrigées par un errata de plu
sieurs pages. La conversion des unités anglo-saxonnes en 
icurs équivalents métriques —  cauchemar de quiconque est 
appelé à lire un texte anglais —- est facilitée par de nom
breuses labiés, qui occupent le cinquième de l’ouvrage.

Enfin, la typographie, très claire, contribue également à 
faire de ce petit volume un outil de travail destiné à ren
dre d’excellents services. e. v.

(Cole 214,299)
H u t t e . — Manuel de l’Ingénieur (Nouv. éd. française du 

Manuel de la « Société Académique llülte », trad. sur la 
27' cd. allemande), T. 2. — I vol. 12 x 19. 1.500 p., 
2.120 fig., 398 labl., Librairie Polytechnique Ch. Béran- 
ger, Paris cl Liège, 1950, rel. toi. : 4.000 fr.
Cet ouvrage, qui représente l’édition française du 2° tome 

de la 27' édition allemande, a Irait principalement à la 
construction des machines (éléments de machines, machi
nes motrices, pompes à compresseurs, machines-outils et à 
l’électrolechnique. Deux sections sont relatives en outre à 
la manutention et au stockage, ainsi qu’à la technique de la 
lumière. La disposition de 1 ancienne édition a été conser
vée, avec des adjonctions, au cours des différents chapi
tres, sur les nouveautés essentielles correspondant aux étals 
les plus, récents de la technique (arbres, paliers, moteurs à 
combustion interne, lampes à décharge gazeuse, etc.).

A signaler une heureuse innovation dans la présenta
tion, en tôle de l ’ouvrage, d’une liste de correspondance 
française des normes allemandes dont il est fait mention 
dans ce tome. Ce travail, effectué sous les auspices de 
i’AFNOR, rendra de grands services aux ingénieurs ; men
tionnons également un tableau des unités électriques avec 
les relations servant au calcul de leur conversion dans les 
différents systèmes de mesure. Une laide des matières au 
début de chaque section el un index alphabétique de-ces 
matières en fin d’ouvrage, en faciliteront la consultation.

a. c.

(Cole 214.877)
Henderson 1. F., Hendeuson AV. I)., et K enneth J. II. — 

A Dictionary of Scientific Ternis., 4' éd. —  1 vol.
14,5 x 22, X III +  480 p., Oliver and Boyd, éd., Edim- 
liourg cl Londres, 1949, rel. toile : 32 s.
Cet ouvrage, dont la première édition remonte à 1921), 

comprend environ douze mille termes relatifs à la biologie, 
à l’anatomic, à la botanique, à la zoologie, à l’embryologie, 
à la cytologie, à la physiologie el, accessoirement, à la bac
tériologie et à la paléontologie. Pour chacun d’eux, on 
trouvera, entre parenthèses, la prononciation correcte (l’ac
centuation étant, en anglais, un écueil capable d’embarras
ser à l’occasion même un lecteur dont c’est la langue 
maternelle) ; puis, entre crochets, l’élvmologie, el enfin 
le sens.

C’est un dictionnaire appelé à rendre des services pré-
Vol. fii. — N* 1.
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cicux, en particulier aux étudiants, d’autant plus que son 
exécution matérielle est très soignée. e. v.

(Cote 213.749)
Fédération o f B r it is i i Industries. — F.B.I. Register of Bri- 

tisli Manufacturers 1949-90, 22” éd. — 1 vol. 18 X 24, 
S07 p., Iliffe and Sons Lld, éd., Londres, rel. toile : 42 s. 
Cet annuaire, dans lequel sont rassemblés les noms de 

G.000 firmes britanniques et de leurs produits, constitue 
une source d’informations du plus grand intérêt pour les 
acheteurs étrangers. Ils trouveront dans les cinq sections 
ui le composent : la liste des firmes classées, d’une part, 
’après les produits fabriqués et leurs usages, d’autre part, 

d'après leur raison sociale, une liste d’annonces indivi
duelles de certaines sociétés, destinées â donner aux ache
teurs éventuels une meilleure idée des produits qu’elles 
fabriquent, un répertoire complet, par ordre alphabétique 
de tous les membres de la F.B.I., ainsi qu’une liste de cer
taines marques de commerce et d’un grand nombre de 
marques de fabrique déposées groupées par branche indus
trielle. Une heureuse innovation fait précéder chaque cha
pitre d’une notice explicative en trois langues : anglais, 
français, allemand.

(Cote 214.294)
Bureau In ternational du T rava il. — L’organisation des 

heures de travail dans les industries chimiques. (Com
mission des Industries Chimiques, 2” Session, Genève 
1950- Rapport III) .  •— 1 vol. 16 x 24, 77 p., Bureau In
ternational du Travail, Genève et Paris, 1950, br. : 2 fr. 
suisses ou 150 fr. français.
Les conditions et les circonstances d’exploitations spécia

les imposent à bon nombre d’établissements des régimes 
particuliers pour lesquels il faut tenir compte de la durée 
normale du travail dans le pays considéré, du temps de tra
vail. de la répartition des heures de travail, des travaux 
semi-continus et continus et de la nature du travail. 
La Commission s’est attachée à donner, au cours de ces 
diverses études, des chiffres comparatifs qui intéressent la 
majeure partie des différents pays. Le travail par équipes, 
particulièrement dans les travaux semi-continus et conti

nus, pour toute une série de problèmes : heures de relève, 
décalage des équipes, remplacement des absents, repos 
quotidien et hebdomadaire, rémunérations spéciales qui 
s ajoutent, au salaire normal, qu’il est important de con
naître pour assurer la continuité et la régularité de la 
marche de l’usine, conditions indispensables pour amélio
rer les prix de revient. Bien souvent également et pour des 
raisons d’ordre économique, on peut avoir recours aux 
heures supplémentaires, en nombre limité toutefois, et qui 
sont soumises à une rémunération spéciale. Celle majo
ration diffère suivant les pays, elle peut être à taux unique, 
mais en général les taux progressifs sont plus fréquents. 
Les nombreux problèmes posés devraient faire l’objet de 
discussions oui permettraient, de tirer des directives dont 
pourraient s inspirer les législateurs, les parties aux négo
ciations collectives et les conciliateurs ou arbitres appelés à 
régler des conflits. C’est pourquoi le Bureau de la Commis
sion a proposé une liste de questions à soumettre à discus
sion, en vue d’arriver sur chacune d’elles à une conclusion 
d’ordre pratique en ce qui concerne les différents points 
qui ont fait l’objet de l’étude générale de la Commission.

A. M.

(Cote 214.230)
Adams 1). P. — An Index of Nomograms. — 1 vol. 18 x 25, 

IX  + 174 p., Technology Press et J. W iley and Sons, 
Inc., New-York ; Chapman and liai, Ltd., Londres, 1950, 
rel. toile : 4 dol.
Ce recueil constitue un index d’un genre un peu particu

lier. Il groupe, en elTct, la liste de plus de 1.700 nomo- 
graiîunes publiés dans des périodiques bien connus et 
groupés de telle sorte qu’il est possible de se reporter im
médiatement il l’original.

Cet index se dédouble en réalité en deux parties : un 
index A, dans lequel ce lecteur trouvera la nomenclature 
par ordre alphabétique des sujets des diagrammes, accom
pagnés d'un chiffre renvoyant à un index B où sont ras
semblés les noms des périodiques (accompagnés de toutes 
les références) où chaque diagramme a été publié. On 
donne, en outre, les différentes variables utilisées, pour que 
le lecteur puisse se rendre compte d’un coup d’œil de la 
teneur du schéma envisagé. a. c.

Historique
Livre

(Cote 2S.0S0)
W il ls ta f . t t e r  B. —  Aus meinem Leben. — l vol. 16,5 X  

24, 453 p., 32 p. de phol., Yerlag Chemie, Wcinhcim, 
1949, rel. toile : 28 DM.
Quiconque a eu le rare bonheur d’avoir été l’élève de 

Richard Willstatter, prix Nobel, ne peut lire sans une 
profonde émotion son livre posthume « Aus meinem 
Leben ». Nous nous rappelons que, jeune étudiant à 
Munich, nous étions littéralement ivre de chimie, dans ce 
« Chemisches Institut » de l’Arcisslrasse, où l’ombre 
d’Adolf von Baeyer planait partout et où professait magis
tralement Richard W illslâtler, à l’apogée de sa glorieuse 
carrière. F.t puis, ce fut le début du nazisme, la retraite 
de Willstatter, les souffrances morales pour un savant 
attaché profondément à l’Allemagne éternelle, l’exil en 
Suisse, la mort à Muralto près de Locarno, en terre étran
gère mais hospitalière.

Aus meinem Leben, édité par le fidèle élève de ’Willstât
ler, Arthur Stoll, constitue une précieuse autobiographie 
et, en même temps, une importante contribution à l’his

toire de la chimie. Le livre est constitué par une succes
sion de chapitres : Origine ; Jeunesse ; Collège ; Carrière 
académique ; Souvenirs sur Adolf von Baeyer, le maître 
de Willstatter ; Mariage ; Professorat à Zurich ; Nomina
tion à l’Institut Empereur Guillaume, à Dahlem ; Souve
nirs sur Fritz Ifaber ; Professorat à Munich ; Retraite ; 
Exil et derniers moments à Locarno.

Le livre fourmille de souvenirs étincelants. Il représente 
un remarquable témoignage, bien qu’indirect, sur la bio- 
génèse du génie de Willstatter. Quel roman plus extra
ordinaire et plus tragique que la vie de ce savant?

Plusieurs pages sont consacrées à Ernest Fourneau qui 
fut. élève de Willstatter en 901, à Munich, où il tra
vailla sur les alcaloïdes. « Nie wieder bin Ich bei einem 
Srlu'iler sovicl Planmâssigkeil begègnet vio  bei Four
neau. » (Jamais je n’ai rencontré chez un de mes élèves 
un esprit aussi méthodique que chez Fourneau) dit W ill
stâtler à la page 91 de ses « Souvenirs ».

Livre passionnant à lire — livre amer par endroit — et 
qui nous rappelle, une fois de plus, que le courage moral 
est aussi rare parmi les savants que parmi le commun 
des mortels...

s. s.
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(Cote 215.94S)
Jirgensons B. et Sthaumams M. —  Kurzes Lehrbuch der Kol

loidchemie. — 1 vol. 17 x 25, V III + 282 p., 175 flg., 
J.-F. Bergmann, éd., Munich. Springer-Verlag, Berlin, 
Göllingue et Heidelberg, 1919, br. : 18,00 DM, rel. toile : 
21,60 DM.
Après Une courte introduction dans laquelle sont déve

loppées les notions fondamentales sur l’état colloïdal, l’au
teur passe à une étude détaillée des propriétés des colloï
des : phénomènes superficiels, propriétés optiques, électri
ques, viscosité, forme et dimension des particules, prépa
ration, coagulation. L ’ouvrage se termine par plusieurs 
chapitres consacrés aux gels, aux émulsions, aux aérosols, 
aux colloïdes solides.

Ce volume constitue une mise au point très documentée 
de cette partie importante de la chimie. l . l .

(Cote 215.326)
Radmachek W. et Ehest W . — Einführung in die Chemie. 

— 2 vol. 15 x 21, 238 p. et p. 239-547, W . Girardet, 
éd., Essen, 1949, cart. les 2 vol. : 25,60 DM.
Ce livre est destiné aux élèves ingénieurs et aux étu

diants qui commencent le travail de laboratoire- Il corres
pond à peu près à notre enseignement secondaire. C’est un 
ouvrage absolument remarquable au point de vue ensei
gnement. 11 s’inspire de ce qu’on appelle aujourd’hui la 
chimie théorique et il a l ’avantage de présenter les nou
velles conceptions en les dépouillant de tout l’appareil ma
thématique qui rebute bien des jeunes chimistes. A cet 
égard, nous noterons la clarté avec laquelle il présente 
la disposition la plus récente de la table périodique des 
éléments. La façon simple dont il établit la loi d’action 
de masse et la notion du ?jII peuvent servir de modèle. 
Nous noterons également, dans la partie purement techno
logique, les tableaux de marche des fabrications qui per
mettent à l’étudiant de comprendre immédiatement com
ment se déroule une fabrication depuis les matières pre
mières jusqu’au produit final. L ’ouvrage est en deux 
volumes, bien imprimé, tout ce qui est important en 
caractères gras ou de plus grande dimension. De nombreux 
problèmes et des plus divers avec leur solution concrétisent 
toutes les lois énumérées. C’est certainement un des meil
leurs livres parus pour l’enseignement de la chimie.

p. p.

(Cote 213.723)
Foeust W. — Neuere Methoden der präparativen organi

schen Chemie. I., 3° éd. — I vol., 20,5 X  14,5, 570 p., 
Verlag Chemie G.m.b.H., Weinheim, 1949, cart. : 
10,40 DM.
On a réuni dans ce volume une série d’articles parus 

dans la revue Dia Chemie, de 1940 à 1942, et exposant, 
dans l’esprit usuel des « Forlschnllsbcrichle », les plus 
récents progrès réalisés dans la préparation des composés 
organique. La diversité des auteurs et îles sujets traités 
explique que les chapitres aient un développement très 
inégal.

Nous donnons ci-après rémunération des questions étu
diées :

G- Stein : Oxydations au moyen de l’anhydride sélé- 
nieux. —  H. Criegce : Oxydation au moyen de l’acétate de 
plomb et de l’acide périodique. — Pl. A. Plaltncr : Déshy
drogénation par le soufre, le sélénium et les métaux du 
platine. — It. Schröter : Hydrogénation au moyen de cata
lyseurs Rancy. —  Ch. Grundmann : Hydrogénations au 
moyen de catalyseurs au cuivre et à l’oxyde de chrome. — 
Tr. Bersin : Réduction d’après Meenvein-Ponndorf et oxy
dation d’après Oppenauer. —  F. G. Fischer : L ’emploi, en 
vue d’applications pratiques, d’oxydations et de réductions 
biochimiques. — J. Ncllcs : Substitutions dans les compo
sés aliphatiques. — W . Bockemüller : Introduction du fluor 
dans les corps organiques. — II. P. Kaufmann : Méthodes 
de rhodanisalion des composés organiques. — K. Aider : 
La méthode de la synthèse diénique. — B. Eistert : Syn
thèses avec le diazomélhane- —  D. Kästner : Le fluorure 
de bore en tant que catalyseur dans les réactions chimi
ques. — G. W iltig  : Synthèses avec des composés orga
niques du lithium. — G. Schramm : Nouveaux procédés 
de préparation des protéines à l’état de pureté. —
F. Witllka : Distillation moléculaire. —  IL  Brockmann : 
L ’adsorption chromalographique. e . v.
(Cote 38.673)
Polonovski M. — Exposés annuels de Biochimie médicale,

11e série. — 1 vol. 17 x 25,5, 272 p., flg., Masson et Cie,
éd., Paris, 1950.
Celle onzième série rassemble dix conférences de chimie 

médicale faites, par des biochimistes réputés, à la Faculté 
de Médecine de Paris. Elles portent sur des sujets d’actua
lité intéressant, au premier chef, le physiologiste et le 
médecin.

En voici les divers chapitres : A. Fleisch : Le minimum 
alimentaire. — F. Kogl : Le problème des protéines tumo
rales. —  P. Pulzeys : Les applications de la diffusion molé
culaire de la lumière h l’étude des protéines. —  P. Bou
langer et G. Biserle : La Chromatographie de partage. — 
K. 11. Meycr : Les enzymes amylolytiques et phosphoroly- 
tiques. Dégradation et synthèse de l’amidon. —  L. Massart : 
La biochimie des acridines. — M. F. Jayle : Elimination 
des gonadotrophines cl des sléroïdes au cours de la gros
sesse. — G. Schapira : Aspects biochimiques du choc- —
A. Gajdos : L ’estérasc du sérum sanguin. — M. Polonovski : 
Données récentes sur les ptérines.

L ’ouvrage contient, en outre, la table alphabétique des 
auteurs des tomes 1 <\ X I.

44
Spid. — Guide des impôts sur les revenus. I. Surtaxe pro

gressive, 3' éd. —  1 br. 13 x 18, 64 p., Spid, Paris,
1950, br. : 125 fr.
Brochure où sont exposées les règles d’application du 

nouvel impôt de. surtaxe progressive dans tous les cas qui 
se présentent. Toutes les questions sont examinées par 
ordre alphabétique et chaque verso de page, laissé en blanc, 
est réservé aux notes et modifications éventuelles à ajouter 
par le lecteur d’après les suppléments qui paraîtront.

A. C.
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Derniers brevets français publiés
Le numéro d'ordre de chaque brevet 

est suivi des dates de demande, de délivrance et de publication.

Installation et aménagement de l'usine.

Stone and W ebste r Engineering Corporation. — Dispositif 
de fixation pour chapeau de recouvrement pour évents 
de colonnes à plateaux. — B.F. n ° 961.919, 23.2.48,
28.11.49, 25.5.50 (Priorité Etats-Unis 6.8.46).

De D irectie  van de Stàatsmijnen in Limburg. — Procédé cl 
installation pour la préparation d’une solution simple 
partir d’une solution composée. — B.F. n” 962.192, 
,27.2.48, 5.12.49, 2.6.50 (Priori 16 Pays-Bas 28-2.47).

Chauffage industriel.

Société de Constructions Mécano-Thermiques (C.O.M.E.T.). 
— Appareils pour la vaporisation des liquides. — B.F. 
n” 962.338, 7.2.48, 5.12.49, 7.6.50.

Chauffage domestique. Eclairage.

Sïi-vania E le c t r ic  Products Inc. — Matière fluorescente. —
B.F. n" 962.236. 28.2.48, 5.12.49, 5.6.50 (Priorité Etats- 
Unis 29.8.45).

Lubrifiants.

Helmore W. — Perfectionnements aux compositions lubri
fiantes, à leurs produits d’addition et à leurs procédés de 
préparation. — B.F. n” 962.162, 26.2.48, 5.12.49, 2.6.50 
(4 Priorités Grande-Bretagne, 27.2, 20.5 et 2G.8.47 et 
19.2.48).

IIa in  G. M. e t Zismann W. A. — Graisse lubrifiante cl pro
cédé pour sa préparation. — B.F. n" 962.224. 27.2.48,
5.12.49, 5.6.50 (Priorité Etats-Unis 21.6,45).

Sidérurgie.

A llegheny Ludi.um S te e l Corporation. — Aciers au béryl
lium et produits industriels nouveaux obtenus au moyen 
de ceux-ci. —  B.F. n” 962.020. 25.2.48, 28.11.49, 30.5.50 
(Priorité Etats-Unis 28.7.42).

A llegheny Ludi.um S te e l Corporation. —  Aciers spéciaux 
au cobalt et au béryllium et produits manufacturés nou
veaux obtenus au moyen de ceux-ci. —  B.F. n” 962.021,
25.2.48, 28.11.49, 30.5.50 (Priorité Etats-Unis 28.7.42).

A lleghen ï Ludlum S te e l Corporation. — Aciers spéciaux 
trempant à l’air et dépourvus de chrome ainsi que pro
duits en aciers de ce genre. —  B.F. n° 962.022. 25.2.48,
28.11.49, 30.5.50 (Priorité Etats-Unis 28.7.42).

Ai.legiif.ny Ludlum S te e l Corporation. —  Aciers spéciaux 
au béryllium et au cuivre et articles manufacturés fabri
qués il partir de ces aciers — B.F. n” 962.024. 25.2.48, 
28.fl.49, 30.5.50 (Priorité Etats-Unis 28.7.42).

Méfaux non ferreux.
•

Compagnie Française Tiiomson-Houston. — Alliages à base 
de zinc, contenant du cuivre et du béryllium, et leurs 
procédés de fabrication et de traitement. — B.F. 
n° 962.087. 26.2.48, 28.11.49, 31.5.50 (Priorité Etats-Unis 
28.6-43).

Angknault M.C.A. — Procédé d’extraction du plomb des 
sulfates de plomb résiduaires. — B.F. n ° 962.361. 10.2.48,
5.12.49, 8.6.50.

Céram ique métallique.

IIekking F. — Procédé de préparation de l’oxyde ferrique 
finement divisé. — B.F. n° 961.886. 21.2.48, 28.il.49,
24.5.50 (Priorité Etats-Unis 9.2.45).

IIekking F. — Procédé de production d’oxyde de fer magné
tique et de préparation de fer finement divisé. — B.F. 
n" 901.887. 21.2.48, 28.11.49, 24.5.50 (Priorité Etats-Unis 
13.2.46). ,

Industries chimiques minérales.

Frischer IL  — Nouveaux procédé et appareil pour la fabri
cation de l’acide nitrique. —  B.F. n ° 901.885. 21.2.48,
28.11.49, 24.5.50 (Priorité Grande-Bretagne 11.3.47).

Pennsylvania S a l t  M anufacturing C°. — Composition d’hy- 
pochlorile stable. — B.F. n” 902.165. 27.2.48, 5.12.49,
2,6.50 (Priorité Etats-Unis 4.11.42).

Pennsylvania S a l t  M anufacturing C”. —  Procédé de fabri
cation d’hypochlorite de calcium dibasique. —  B.F. 
n” 902.242. 28.2.48, 5.12.49, 5.0.50 (Priorité Etats-Unis 
30.12.42).

Sonnkck A. — Perfectionnements au procédé et aux appa
reils de préparation de l'acide sulfurique — B.F. 
n ° 962.313. 5.2.48, 5.12.49, 7.6.50.
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Fabrications diverses.

Universal O il  Products Cy. — Procédé de réactivation de 
catalyseur finement divisé —• B.F. n° 961.986. 24.2.48,
28.11.49, 26.5.50 (Priorité Etats-Unis 22.4.40).

Produits organiques industriels.

Mo ocii Domsjô A. G. —  Perfectionnements apportés aux 
procédés pour obtenir des composés organiques du sili
cium. — B.F. n ° 961.931. 23.2.48, 28.11.49, 25.5.50 (Prio
rité Suède 8.3.4").

Société Rhodiaceta. — Procédé pour la préparation de 
rhexàmélhylènc-diaminc. — B.F. n° 962.096. 26.2.48,
28.11.49, 31.5.50 (Priorité Etats-Unis 10.9.47).

Compagnie Nationale de M atières Colorantes e t Manufac
tu res de Produits Chimiques du Nord Réunies, E ta 
blissements Kuiilmann. — Procédé de préparation de la 
trimélhylol-acélaldéhyde. — B.F. n ° 962.381. 21.12.40,
12.12.49, 8.6.50.

M atières colorantes.

Ai.lied Chemical and Dye Corporation. — Perfectionne
ments dans une matière colorante organique soluble dans 
l’eau ne donnant pas de poussières. — B.F. n ° 961.939.
24.2.48, 28.11.49, 25.5.50 (Priorité Etats-Unis 24.2.47).

Méthodes de synthèse des médicaments.

F. IIoffmann-La Roche e t Cie  (S.A.). — Procédé de pré
paration d’un dérivé de la pLéridine. — B.F. n ° 902.052.
26.2.48, 28.11.49, 31.5.50 (3 Priorités 26.2.48, 28.11.49 et
31.5.50).

Industrie de la photographie.

Kodak-Patiié. — Perfectionnements au couchage des émul
sions à liant d’alcool polyvinylique. — B.F. n ° 961.819.
6.8.47, 28.11.49, 23.5.50 (Priorité Etats-Unis 11.9.43).

Essences et parfums.

O rtiz  G. A. — Lotion rendant aux cheveux leur couleur 
originelle — B.F. n ° 961.944. 24.2.48, 28.11.40, .25.5.50.

The P ro c te r  and Gamble Cy. — Détersifs plastiques et leur 
procédé de fabrication. — B.F. n ° 962.016. 25.2.48,
28.11.49, 30.5.50 (Priorité Etats-Unis 26.2.47).

Georgius G. — Teinture pour produits d’hygiène, de beauté, 
capillaires ou s’y rattachant. — B.F. n° 962.695. 12.2.4S,
12.12.49, 16.6.50.

Caoutchouc.

E ta t  Français représenté par M. le Ministre de l’Industrie 
et du Commerce. — Procédé d’amélioration du caoutchouc 
naturel ou synthétique. —  B.F. n° 902.742. 16.2.48,
12.12.49, 19.6.50.

E ta t  Français représenté par M. le Ministre de l’Industrie 
et du Commerce. — Procédé d’amélioration du caout
chouc naturel ou des élaslomères d’origine synthétique. 
— B.F. n ° 962.743. 10.2.48, 12.12.49, 19.6.50.

M atières grasses.

Pennsylvania S a l t  M anufacturing C°. — Procédé de pré
paration d’une composition détergente. — B.F. n° 962.106.
27.2.48, 5.12.49, 2.6.50 (Priorité Etats-Unis 4.12.42).

C lé ry  II. — Savon et son mode de fabrication. — B.F. 
n ° 962.703. 12.2.48, 12.12.49, 19.6.50.

Ciiaveron P. J. G. —  Procédés de fabrication de papiers 
peints lavables et papiers peints conformes à ceux obte
nus. — B.F. n ° 901.929. 23.2.48, 28.11.49, 25.5.50.

Ciiristopiie-Tciiakaloff L. — Pi'océdé de traitement des 
huiles de goudron en vue de leur conférer l’adhésivilé 
sur surfaces humides — B.F. n ° 962.378. 11.2.48, 5.12.49, 
8.6.50.

M atières plastiques pour le moulage.

Compagnie Française Thomson-!Iouston. — Préparation des 
di-alcoyl-dihalogénosilanes. — B.F. n° 961.856. 18.2.43,
2S.11.49, 24.5.50 (Priorité Etats-Unis 27.2.47).

M ontc la ir Research Corporation. — Composés organiques 
du silicium. —  B.F. n ° 961.878- 21.2.48, 28.11.49, 24.5.50 
(2 Priorités Etats-Unis 27.6.40 et 27.3.47).

Monsanto Chemical Cy. — Perfectionnements à un procédé 
de préparation de produits polymérisés sous forme gra
nulée. — B.F. n° 962.226. 27.2.48, 5.12.49, 5.0.50 (Prio
rité Etats-Unis 17.8.46).

Tannerie.

Nopco Chemical Cy. — Procédé et produits destinés au 
traitement des cuirs et peaux. — B.F. n ° 902.038. 25.2.48,
28.11.49, 30.5.50 (Priorité Etats-Unis 18.5.44).

Colles et gélatines.

Lem erle J. L. — Procédé de fabrication de colles, gélatines 
et produits similaires, ainsi que les produits obtenus par 
ce procédé. — B.F. n» 962.332. 6.2.48, 5-12.49, 7.6.50.
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Demandes de brevets déposées en Allemagne

La Société de Productions Documentaires est à même 
de procurer la copie photographique de ces demandes dans 
le délai de quatre mois qui suit la date de publication. 
(Indiquer la référence complète et la date de publication.)

Demandes publiées le 25 mai 1950.

8m, 10/01, p 12 366 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de teinture de filaments, fibres ou tissus en 
verre. — 1.10.48.

10a, 4/15, p 6805 D. Firma C a r l S t i l l .  — Four à coke 
de récupération à chauffage au moyen de gaz forts ou 
faibles. — 1.10.48.

10a, 24/01, p 6S91 D. Firma C a r l S t i l l .  — Procédé de 
distillation continue de houille en morceaux, en parti
culier de briquettes de houille, au moyen de gaz chaud 
agissant indirectement. — 1.10.48.

12o, 1/03, p 3112 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustiue Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé pour réaliser la réaction de l’oxyde de carbone 
avec l’hydrogène- — 1.10.48 (Priorité France 26.2.48).

12o, 1/03, p 3129 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(1. G. Farbenindustiue Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé pour réaliser la réaction de l’oxyde de carbone 
avec l’hydrogène. — 1.10.48.

12o, 1/04, Scli 154. Schwenke II. — Procédé d'obtention 
de benzène pur et de scs homologues. — 21.10.49.

12o, 11, p 11 839 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de préparations d’esters de l’acide carbonique 
et de l’acide clilorocarboniquc. — 1.10.48 (Priorité France 
30.12.40).

12o, 19/03, p i l  847 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « ln Auflösung »). —  
Procédé de préparation d’amincs non saturées halogô- 
nées. — 1.10.48.

12q, 32/01, p 1082 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de préparation d’éthers azotés à grosses molé
cules. — 1.10.48 (Priorité France 29.1.48).

21 h, 18/20, p 8853 D. Telefunken G ese llscha ft fü r  d rah t
lose Telegraphie m.b.H. — Dispositif pour chauiïer, au 
moyen de courant induit à haute fréquence, des matières 
contenues dans un foyer. — 1.10.48.

21 li, 36, p 12 420 D. Telefunken G ese llscha ft fü r  D rah t
lose Telegraphie m.b.H. —  Récipient destiné à contenir 
des matières chaulïées par un courant à haute fré
quence. — 1.10.48.

22g, 3, p 17 231 D. W ekua K. — Procédé de préparation 
de liants pour enduits destinés à être soumis à l’action 
de la chaleur. — 5.10.48.

23b, 1/04, p 12 361 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de transformation d’huiles lourdes non aroma
tiques en huiles aromatiques. — 1.10.48,

23c, 2 p 15 808 D. Deutsc h e  S h e l l  A k î .-Ges . —  Procédé de 
fabrication de produits d’imprégnation pour fibres tex
tiles. —  1-10.48.

26d, 9/10, p 42 059 I). Firma C a r l S t i l l .  — Procédé el 
dispositif pour l’obtention de goudron cl d’ammoniaque 
à partir des gaz de la distillation pyrogénée. — 7.5.49.

30h, 2/30, P 34 117 D. Coffarom Akts.-Ges. — Procédé de 
préparation de solutions injectables contenant du lévu
lose- — 14.2.49.

30h, 2/30, p 38 361 D. Nordmark-Werke G.m.b.H. — Pro
cédé de préparation de solutions stabilisées de cysteine et 
de cystéinc stabilisée libre. — 30.3.49.

30h, 2/30, p 53 299 D. Nordmark-Werke G.m.b.H. — Pro
cédé de stabilisation de l’acide p-amino-salicyliquc et de 
ses sels. — 29-8.49.

32a, 13, p 4160 B. Développements e t  Créations d’Appa- 
re ils  Industriels, S. A. — Procédé et dispositif pour 
prélever par aspiration du verre dans un four à verre.—
16.9.49.

381i, 2/01, G 165. Gast G. — Procédé d’imprégnation de 
poteaux en bois. — 25.10.49.

39b, 22/06, p 5565 D. Deutsche Linoleum-Werke A.-G. — 
Procédé de préparation d’un liant pour produits analo
gues au linoléum. — 1.10.48.

40b, 19, p 12 239 D. Verein igte Le ich tm eta ll-W erke  .
G.m.b.H. — Procédé de fabrication d’alliages eutecliques 
aluminium-silicium. — 1.10.48

451, 3/01, R 275 F. Rasciiig G.m.b.H., Chemische Fabrik . —  
Procédé de fabrication d’un insecticide en poudre cons
titué par un support et de l’hexachlorocyclohexane. —
31.10.49.

48c, 2/02, p 28 152 D. Rickmann et Hippe. — Emaux et 
glaçures pour plastifier, au moyen de sulfure de zinc, 
et ne changeant pas de couleur. —  30.12.48.

48d, 4/01, p 14 287 D. W e i l  K. et Kaufmann W . — Pro
cédé d’obtention de couches de phosphate à la surface 
des métaux. — 1-10.48.

48d, 4/01, p 14 289 D. W e i l  K. et Kaufmann W . — Pro
cédé d’obtention de couches de phosphate à la surface 
des métaux. — 1.10.48.

53e, 6/01, p 53 412 I) I). Demf.ter K. .1. — Procédé de pro
duction de fromages durs genre Emmenthal au moyen 
de lait chauffé. — 5.2.49.
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80b, 8/01, p 24 150 D. Nordeutsciie Portlandcem entfadrik 
Misburg Akt.-Ges. —  Procédé de produits très réfrac- 
taires à base de magnésie- — 8.12.48.

80b, 18/03, p 52 555 D. W eiss K. — Procédé de fabrication 
de briques d’argile légères et poreuses. — 20.S.49.

80b, 25/00, p 51 215 D. Loeiiii A., Ziciiner G. et IIamann R.
— Procédé et dispositif pour la production de suspensions 
bitumineuses- — 5.8.49.

89i, 2, p 23 157 D. Sandkuiil H. — Procédé de production, 
à partir de lactose, d’un sirop à pouvoir édulcorant élevé.
— 30.11.48.

Demandes publiées le 1er juin 1950.

6a, 22/06, p 9948 D- Norddeutsche Hefeindustrie Akt.-Ges.
— Procédé d’obtention, à partir de levure pressée, de 
levure de bière, de levure de petit-lait ou de levure de 
sucre de bois, d’un extrait de levure contenant peu ou 
point de sels. — 1.10.48.

6b, 3/01, p 2352 D. IIuebecker R. —  Procédé d’obtention 
do maltose et de glucose par dégradation enzymatique 
d’hydrate de carbone. — 1.10.48.

8k, 1/20, p 44-18 D. Verein igte Glanzstoff-Fabriken A.-G.
— Procédé d’amélioration d’articles en hydrate de cellu
lose. — 1.10.48.

12a, 5, p  0890 D- Firma C a r l S t i l l .  — Dispositif pour pro
voquer des dépressions dans les appareils de distillation.
— 1.10.48.

12e, 4/01, p 44 331 D. Maschinenfabrik Augsburg-Nuern- 
berg A.-G. — Mélangeur pour mélanger un gaz avec un 
liquide- — 30.5.49.

12i, 17, p 1J42 1). Badische Anilin-und Soda-Fabrik
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de production d’un séléniurc alcalin. — 1.10.48.

12i, 20, p 1092 I). Badische Anilin-und Soda-Fabrik
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de production de chlorure de sulfuryle. —
1.10.48.

12i, 31, p 1103 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik
(I. G. Faisbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). —
Procédé de production d’oxychlorure de phosphore. —
1.10-48.

12o, 1/04, p 20 305 D. Concordia Bergbau-Akt-Ges. — Pro
cédé d’obtention, par lavage, de sulfure de carbone à 
partir des hydrocarbures du benzol. — 23.12.48.

12o, 5/05, p 1032 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). —
Procédé de production d’oxydes polyalkyléniques. —
1.10.48 (Priorité France 23.3.4S).

12o, 7/01, p 11824 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik
(1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). —  
Procédé de production de mélhylal. — 1-10.48 (Priorité 
France 30.12.40).

12o, 14, p 40 127 1). NordmarkAVerke G.m.b.H. — Procédé 
de préparation d’acide phénylacélique. —  10.4.49.

12o, 27, p 11 803 D. Badischf, A n il in -und S oda-Fa b r ik
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). —- 
Procédé de réalisation des réactions avec du pliosgèrie. —
1.10.48 (Priorité France 23.3.48).

12s, p 45 575 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In  Auflösung »). —• 
Procédé d’amélioration des émulsions de bitume. —
11.0.49.

16, 0, p 7115 D. Deutsche Eisenwerke Akt.-Ges. — Pro
cédé de fabrication de chaux pour usage agricole. —
1.10-48.

19c, 3/10, p 20 405 D. Obeiibacii J. — Procédé de prépa
ration de béton contenant du bitume. — 1.11.48.

29b, 5/04, p 4454 D. Verein igte Glanzstoff-Fabriken A.-G. 
— Procédé d’imprégnation de rayonne au moyen d’une 
substance propre à renforcer l ’adhérence sur le caout
chouc- — 1.10.48.

30h, 2/04, p 2301 D. Heviferm-Laboratorium G.m.b.H. — 
Procédé d’obtention de produits stables contenant des 
ferments. — 1.10-48 (Priorité France 15.4.48).

30h, 13/03, p 1111 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Solution de colorant pour rouge à lèvres. —  1.10.48 (Prio
rité France 15.11-40).

38h, 2/01, p 1017 I). Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In  Auflösung »). — 
Procédé d’imprégnation du bois. — 1.10.48.

421, 4/13, p 21 493 D. Badisciie Anilin-und • Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In  Auflösung »). — 
Procédé de détermination des constituants de mélanges 
de gaz par absorption par rayonnement. — 11.11.48.

421, 4/13, p 26 335 D. Badisciie Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In  Auflösung »). — 
Procédé de détermination des constituants de mélanges 
de gaz par absorption par rayonnement. —  23.11.48.

48a, 6/08, p 41 763 D. Pforzheimer Elektriz itaets-Gk- 
se lls c iia ft  m.b.II. —  Procédé éleclrolytique pour le dépôt 
de l’or cl de ses alliages. —  5.5.49.

48b, 8, H 493. Vacuumschmelze Akt.-Ges. — Procédé de 
cuivrage des alliages chrome-fer et aluminium-chrome-fer 
(Addit. à la dem. p 2801 D). — 14.11.49.

53i, 2/02, p 1S 941 D. Asciiaffenburger ¡Z e lls to ffw k rke  
Akt.-Ges. —  Procédé de préparation, à partir de levure, 
de champignons ou de microorganismes, de polypeptides 
à grosses molécules. —  20.10.48.

78f, p 14 040 D. Th. Goldschmidt A.-G. — Procédé de fa
brication de pierre à briquet à partir de l’alliage cérium-- 
fer. — 1.10.48.

89h, 7, p 33 010 D. Toedt F. — Procédé de production de 
mélasse comestible. — 1-12.49.

Demandes publiées le 7 juin 1950.

6a, 22/OG, p 3303 1). Z k lls to ffa b r ik  W a ld h o f. — Procédé 
d’obtention d’un extrait de levure destiné à servir de 
matière première pour l’obtention des constituants de la 
levure. — 1.10.48.

6a, 22/00, p 3306 D. Z e lls to ffa b r ik  W aldhof. — Procédé 
de préparation de levure ou d’extraits de levure exempts 
de saveur. — 1.10.48.
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12i, 24, p 38 880 D. Süd-Chemie A.-G. — Procédé et dis
positif pour oxydation catalytique de l’acide sulfureux. —
5.4.49.

12i, 24, S 199. Süd-Ciiem ik A.-G. — Procédé et dispositif 
pour oxydation catalytique de l’acide sulfureux. — 
20-10.49.

12i, 25, p 8510 I). Petersen G. — Fabrication de l’acide sul- 
furique par le procédé des oxydes azotés. — 1.10.48.

12o, II,  H 294. IIoess E. — Procédé de production d’acide 
oxycarboniquc aliphatique à partir de sucre, de poly
saccharides et d’autres polyoxvdes composés (Add. à la 
dem. p 27 640 D). — 28.10.49.

12o, 25, p 22 232 D. Heisel P. et M ü lle r  E. — Procédé de 
production d’acide 2-amino-campHre-2-carbonique. —
20.11.48.

12o, 15/01, B 173. Bunow E. — Procédé de purification de 
saponinc brute obtenue par extraction de marrons d’Inde.
— 19.10.49.

12q, 14-/02, p 1164 D. Badische Anilin-und Soda-Fabhik 
(1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). —■ 
Procédé d’obtention de phénols à partir d’hydrocarbures 
aromatiques halogénés. —  1.10.48.

12q, 14/02, B 322. Badische Anilin-und Soda-Fabbik 
(1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In  Auflösung »). — 
Procédé de production de catalyseurs au nickel ayant une 
action sélective. — 27.10.49.

12s, H 49. IIansawerke Luebman, Sc iiue tte  u n d  Co. — Pro
cédé de production d’un agent émulsifiant, on particulier 
pour acides gras. — 7.10.49.

18b, 13, p 13 229 B . Bociiumeh Verein f ü r  Gussstaiil- 
f a b iu k a t io n  Akt.-Ges. — Procédé pour empêcher la for
mation de mousse à la surface des charges pour l’aciérie 
Siemens-Martin. — 1.10.48.

18b, 16/01, p 21 463 D. IIu e ttenw erk  Hückingen A.-G. 
Duisburg. — Fabrication par raffinage, au moyen d’un 
acier à faible teneur en azote et en phosphore. — 11.11.48.

23b, 1/05, p 35 555 D. Rumpf K. K. — Procédé de distilla
tion ménagée de résidus bitumineux du pétrole, à point 
d’ébullition élevé, et de mélanges d’hydrocarbures ana
logues. — 1.3.49.

23b, 2/01, p 40 482 D. Donau Chemie Akt.-Ges. — Procédé 
de déparaffinage des huiles minérales. — 22.4.49 (Prio
rité Autriche 11.6.48 et 1.4.49).

28a, 6, p 3305 D. Z e lls to ffa b r ik  W a ld iio f. — Procédé d’ob
tention, ;\ partir de liqueurs résiduaircs de cellulose au 
sulfite, d’un extrait tannant à base d’aluminium-lignine.
— 1.10.49.

78f, p 971 D. Deutsche Gold- und Silbek-Scheideanstalt 
vormals Roessler. — Procédé de fabrication d'alliages de 
métaux du cérium et d’yttrium. — 1.10.48.

80b, 3/02, p 5575 D. W agner  II. — Procédé de fabrication 
d'un liant hydraulique. — 1.10.48.

80b, 6/01, p 19 334 D. Spaeth II. — Procédé de production 
d’un plâtre semi-hydrate à grande résistance.

Demandes publiées le 15 juin 1950.

12e, 3/03, p 11 814 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(1. G. Farren industrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé d’élimination de l’oxyde de carbone des gaz. —
1.10.48.

12e, 3/03, p 30 111 D. Deutsche Gold- und Silrer-Schei- 
deanstai.t vormals Roessler. — Procédé de séparation 
de l’acide cyanhydrique et de l’hydrogène sulfuré. —
31.12.48.

12f, 3, p 42 339 D. Sc iiu e le r F. — Revêtement pour appa
reils, récipients, cuves, etc., destiné à les protéger contre 
les agents chimiques. —  10.5.49.

12k, 11, p 30 US I). Deutsche Goi.d- und Silber-Schei
deanstalt vormals Roessler. — Procédé de production 
de cyanure de baryum à partir d’hydrate de baryum et 
d’acide cyanhydrique.

12n, 3, p 51 500 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de fabrication de permanganate (Add. à la dem. 
p 1008 D). — 9.8.49.

12o, 1/03, p 8003 D. Krupp T re ib sto ffw erk  G.m.b.H. — 
Procédé d’activation de catalyseurs contenant du fer. —
1.10.48.

12o, 2/01, D 490. Decker R. et IIo lz  11. — Procédé de fabri
cation d’hexachlorélhane. — 5.12.49.

12o, 5/02, p 11 821 I). Badische Anilin-und Soda-Fabiuk 
(1. G. Farbenindustrie A kt.-G f.s. s In Auflösung »). — 
Procédé de purification et de séparation d’alcools obtenus 
par hydrogénation de l’oxyde de carbone et appartenant 
à la série isobulylique. — 1.10.48.

12o, 5/02. p 11 830 I). Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(1. G. Farbenindustrie A k t.-G es. <i In Auflösung »). — 
Procédé pour séparer des mélanges contenant des alcools 
comportant plus de 8 atomes de carbone. —  1.10.48.

12o, 5/04, p 41 004 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrif. Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de préparation d’alcoolates d’aluminium. —
27.4.49.

12o, 19/01, p 1100 D. Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé d’obtention d’acétylène à partir de mélanges 
gazeux et d’acétylène. — 27.5.46.

22f, 7, p 3103 D- Badische Anilin-und Soda-Fabrik 
(I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. « In Auflösung »). — 
Procédé de fabrication de pigments. — 1.10.48 (Priorité 
France 20.11.47).

40b, 4, p 48 388 D. Deutsche Gold- und Silber-Schei
deanstalt vormals Roessler. —  Alliage de palladium de 
grande ductibilité. — 9.7.49.

80b, 1/04, p 4962 D. E l l r i c h  II. —  Obtention d’un pro
duit coulé à base de soufre imitant le marbre. —  1.10.48 
(Priorité France 23.7.48).

80b, 11/10, p 41 974 Dr K rug  K. — Fabrication d’abrasifs 
poreux (Add. il la dem. p 32 803 D). — 7.5.49.
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procurer à ses lec ieu rs tous les ouvrages scient ¡tiques c l  techniques 

signalés dans ce tte  rubrique, à l'exception  des Ihéses.

C H IM IE  P H Y S IQ U E

Rextschler W. —  Aufbau der Materie. Stuttgart, 1948, 150 p., 
4 tabl., tOG fig., 4.80 DM.

Über F. M. —  Biophysical Research Methods. New-York, 1950, 
080 p., 9.50 dut.

Gaydon A. G. — Dissociation Energies and Spectra of Diatomic 
Molecules. New-York, 1950, YII +  239 p., 3,95 dot.

C r o c i f o r d  II. I), et K n ig h t S. B. —  Fundamentals of Physical 
Chemistry for Premedical Students. New-York, 1950, 300 p., 
fig., 4.25 dot.

P e a rs e  I!. I!. \V. et Gaydon A. G. —  The Identification of Mole
cular Spectra, 2" éd. New-York, 1950, prix proh. : 10 dul.

D uix C. E. — Modern Physics, éd. revue. New-York, 1949, 037 p., 
3.10 dol.

M oohe \V. J. — Physical Chemistry. New-York, 1950, 040 p.
I Ia rx e d  II. S. ct O w en  I!. B. — Physical Chemistry of Electro

lytic Solutions, 2° éd. New-York, 1950, 10 dol.
F a rk a s  A. — Physical Chemistry of Hydrocarbons (Vol. I). 

New-York, 1950 X +  453 p.

C H IM IE  M IN E R A L E

Bruni G. — Chimica generale e inorgánica, 8e éd. Yol. I. Chi- 
mica generate. Vol. II. Chimica inorgánica. Milan, 1950, 
vol. I, XX +  348 p., 109 fig. ; vol. Il, VIII +  790 p., 171 fig., 
les 2 vol. : 3.500 L.

B r a y ,  I.a t im e r  et P o w e l l .  —  A Course in General Chemistry, 
3“ éd. New-York, 1950.

P uig I. —  Curso general de Química, 8e éd. Barcelone, 1950.
F ra n c is  Charlotte A. ct M o rse  Edna G. — Fundamentals of Che

mistry and Applications, 3” éd. New-York, 1950, XI +  545 p.,
4.50 dol.

Hoi.lk.man A. F. — Leerboek der anorganische chem ie (Traité de 
chim ie m inérale), 15° éd., trad, par C. II. Buchner, Gronin- 
gue, Batavia, 1949, 091 p., rcl. : 10.25 Ft.

Bossi E, — Preparazioni chim iche. Gènes, 1949, 240 p.
T ie s le r  J. — Ueber die Molekütgrösse von arseniger, Arseu- 

Phosphor-und Germanium-Säure und über die Löslichkeit von 
Germaniumdioxyd in Säuren. Fribourg, 1948, Thèse, 44 p. 
dact., fig.

C H IM IE  O R G A N IQ U E

Dyson G. M. — Advanced Organic Chemistry. Vol. I. Londres, 
1950, 1.000 p., 03 s.

Mann F. G. — The Chemistry of Heterocyclic Compounds : The 
Heterocyclic Derivatives of Phosphorus, Arsenic, Antimony, 
Bismuth and Silicon. New-York, 1950, 180 p., 5.25 dol.

Ghandcramp M. — Contribution à l ’étude de l ’oxydation pério
dique des dérivés o-hydroxyaminés et a-diaminés. Paris, 1949, 
Thèse doct., Sc.. phys., 108 p., tab!., graph., fig.

Conant et B l a t t .  —  Fundamentals oi Organic Chemistry. New- 
York, 1950, 4 dol.

E ld e r f i e ld  H. C. — Heterocyclic Compounds. New-York, 1950, 
703 p., 11 dol.

Cason J. et R ap o p o rt 11. —  Laboratory Text of Organic Chemis
try. New-York, 1950, 410 p.

K a r r e r r  P. — Organic Chemistry, 4" éd. revue par 11. Y. Simon 
et N. G. Bissett. Londres, 1950, 1.000 p., 57 s. 0 d.

P e r k in  ct Kipping. —  Organic Chemistry. I. II. II. Nouvelle 
éd., augmentée. Londres, 1950, I. 410 p., I s .  0 d. ; II, 308 p., 
7 s. 0 d. ; III, 480 p., 12 s. 6 d. ; I et 11 (un seul volume 
14 s .) .

A le x a n d e r  E. R. — Principles of Ionic Organic Reactions. New- 
York, 1950, approx, 286 p., prix prob. : 4.50 dol.
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(B) Von E u l e r  II. ct IIa s se i.q u is t  II. —  Reduktone. Ihre che
m ischen Eigenschaften und biochem ischen W irkungen. Stutt
gart, 1950, 55 p., 3 fig., hr. : 9.70 DM.

D k v e lo t t k  .T. — Sur le benzsélénazole et quelques-uns de ses 
dérivés. Paris, 1950, Thèse doctorat ès sciences physiques, 
90 p.

W e is s b e rg e r .  —  Technique of Organic Chemistry. Vol. III. 
New-York, 1950, 072 p., 325 fig., 43 tabl., 10.00 dol.

C H IM IE  B IO L O G IQ U E

H a r r o w  B. — Biochemistry, 5" éd. Philadelphie, 1950, environ 
000 p., 133 fig.

H a r r o w  B. — Biochemistry Laboratory Manual, 3° éd. Pliiladel- 
pliie, 1950, 149 p., fig.

H a u r o w itz  F. — Progress in  Biochemistry : A Report on Bio
chem ical Problems and on Biochemical Research since 1939. 
B ile , New-York, 1950, 405 p., 7.50 dol.

C H IM IE  P H Y S IO L O G IQ U E

Leiinartz E. — Einführung in die chem ische Physiologie, 9” éd. 
Berlin, Göltingue, Heidelberg, 1949, XI +  476 p., 95 fig., 
24 DM.

A b d e rh a ld e n  E. —  Lehrbuch der physiologischen Chemie, 20“ éd. 
Bille, 1948, IV +  523 p., fig., 32 Ir. s.

C H IM IE  A N A L Y T IQ U E

(1!) T ise m u s A. et Autres. — Chromatographic Analysis. Lon
dres, 1949, 330 p., 30 s.

C u rtm a n  L. J. —  Introduction to Semi-micro Qualitative Chemi
cal Analysis, édition revue.. New-York, 1950, 3.50 dol.

Beiii.-Lunge-D'Ans. —  Métodos de analisis quimico industrial, 
t. H. 2° partie. Traduit d'après la 8“ éd. allem ande par J. 
Castella. Barcelone, 1949, 882 p., 250 ptas.

(B) Stackei-berg M. von. —  Polarographische Arbeitsmethoden. 
Berlin, 1950, 478 p., 113 fig., rel. toile : 2S DM.

Heisig G. 1!. — Qualitative Analysis, 2” éd. Philadelphie, 1950, 
35G p., fig.

H aegg  G. —- Die theoretischen Grundlagen der analytischen Che
mie. Traduit en allemand par H. Baumann. Bâle, 1950, 200 p., 
20 fig., relié toile : 22 fr. suisses.

IN S T A L LA T IO N  ET A M E N A G E M E N T  DE L’U S IN E

Von Eberhard O. — Handbuch der Experimental-Physik. Vol. 
IV. Pt. 3. Technische Anwendungen. Ann Arbor (M ich.), 1949, 
507 p., 14.50 dol.

(B) B r i t i s h  R u e ö lo g is ts ’C lu r .  — The Principles of Rheological 
Measurement (Report of General Conference, Bedford College, 
University of London, oct, 1946). Londres, Edimbourg, Paris, 
Melbourne, Toronto c l New-York, 1949, X +  214 p., lig., rel. 
toile : 30 s.

(B) M o n te i l  G. —  Techniques de l ’Ingénieur. Mécanique et cha
leur. Paris, 1949.

C O M B U S T IB L E S  S O L ID E S  EN  G E N E R A L

(B) O f f ic e  C e n tra i,  de C h a u f fe  R a t io n n e l le .  — Réunions 
d'études et de documentation sur les Combustibles et leur 
Utilisation, 1949-1950. Paris, l ru série, 5 brochures, 31, 21, 18 
et 15 p., fig. et tabl., 250 fr.

D IS T ILLA 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 ER IV ES  DE C O M B U S T IB L E S  SO L ID ES

Francomue K. \V. —  Electro-detarring. Londres, 1950, 63 p., 
19 fis-
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Causse L. cl Goix A. — L’industrie du gaz d’éclairage. Paris, 
1950, 192 p., Lr. : 180 fr.

PET R O LES  ET G A Z  C O M B U S T IB L E S  N A T U R ELS

M a x w e l l  .1. 1!. —  Data Book on Hydrocarbons-Applications to 
Process Engineering. New-York, 1950, VIII - f  259 p., 5.00 dol.

C H A U F F A G E  IN D U S T R IE L

(II) B a r h r t  (P.). — La mesure des températures de flammes. 
N. T. n» 33. Paris, 1950, 41 p., 24 fig., 12 laid., 300 fr.

L U B R IF IA N T S

Göttner G. 11. — Ueber Kennzahlen für Viskosität-Temperatur- 
Verhalten von Schmierstoffen. Leipzig, 1949, 101 p.

C O M B U S T IO N  D A N S  LES M O T EU R S

L k w i t t  E. H. — Thermodynamics Applied to Heat Engines, 4* 
éd. Londres, 1950, 30 s.

P R O D U C T IO N  ET A P P L IC A T IO N  DU FR O ID

Jenn ings B. IL et L e w is  S. IL — Air Conditioning and Refrige
ration, 3° éd. Scranton (P a), 1950, 024 p., 0.50 dol.

Wàllis-Tavlou A. J. et G chaud G. —  The Pocket Book of Refri
geration and Ice-making, 9" éd. Surrey, 1950, 242 p., 9 s.

Jordan R. C. c l Priester G. B. — Refrigeration and Air Condi
tioning. Londres, 1950, 30 s.

EA U X  PO TA BLES

Tavi.011 E. \V. — Examination of Waters and Water Supplies. 
Philadelphie, 1949, 819 p., 12 dol.

H Y G IE N E  IN D U S T R IE LLE

(11) E lk in s  II. 11. — The Chemistry of Industrial Toxicology.
New-York el Londres, 1950, IX +  400 p., fig., rcl. toile :
5.50 dol.

(II) B u re a u  In t e r n a t io n a l  du T r a v a i l .  —  Compte rendu de la 
première Session (Paris, avril 1948). Genève, 1949, VI +  
224 p.

(B) B u re a u  In te rn a t io n a l  nu T r a v a i l .  — La sécurité et l ’hy
giène dans les industries chimiques (Commission des Indus
tries Chimiques, 2° Session, Genève, 1950). Rapport 2, Genève, 
1950, IV +  92 ]i.

G IT ES  M IN E R A U X

Batem an A. M. — Economie Mineral Deposits, 2' éd. New-York, 
1950, 918 p., fig., pr. probable : 9.50 dol.

N e u n iio e ffe r  O. —  Grundlagen der Schwimmaufbereitung. 
Dresde, Leipzig, 1949, 100 p ., 15 fig.

D o li ik a r  S. IL —  Industrial Minerais and Rocks, 2° éd., revue. 
New-York, 1950, 1.150 p., 8 dol.

M IN E R A IS . M E T A L L U R G IE . M ET A U X  (G E N E R A L IT E S )

Chem iker-Fachausschuss d e r  gesamten deu tsch en  M e t a l lh ü t t e n  
und B e r g le u te  c. V. — Analyse der Metalle, 2 ° éd., Bd. I. 
Schiedsverfahren. Berlin, Göltinguc, Heidelberg, 1949, Y llf  +  
508 p., 25 ta Id., 30 DM.

K l in g e r  P. et K o c h  W. — Beiträge zur m etallkundlichen Ana
lyse. Düsseldorf, 1949, 104 p., fig., 15 DM.

S c h w a r t z  11. A. — Foundry Science. New-York, 1950, 280 p., 
relié : 0.50 dol.

W o ld m an  N. E, —  Materials Engineering of Metal Products. New- 
York, 1950, V +  583 p., 10 dol.

G h o tiie  11. — Metallhüttenkunde. Heidelberg, 1949, 220 p., 40 fig., 
cart. : 0 DM.

Mies O. — Metallographie. Grundlagen und Anwendung. 3' éd. 
Berlin. Göttinguc, Heidelberg, 1949, 08 p., 180 fig., hr. : 
3.GO DM.

(B) G roup em ent p o u r l'A va n ce m e n t des M éthodes d’A n a ly s e  spec- 
tro g ra p u iq u e  des P r o d u it s  m é ta llu rg iq u e s . —  Onzième Con
grès, 25, 20 et 27 janvier 1949. Paris, 291 p ., fig.

K a i.lan n e h  O. — Technologie chimique des métaux et alliages 
. . ( e n  tchèque). Brno, 1950, 174 p.
A m erican  W e ld in g  S o c ie ty . —  W elding Handbook, 3° éd. Ncw- 

York, 1950, 100 p., fig., rel. toile : 12 dol.

S ID E R U R G IE

(B) W urm : F. — Die Grauguss-Gasschweissung leicht gemacht.
H alle/Saale, 1950, 92 p., 1,15 fig., br. : 6.75 DM.

V e re in  D e u ts c h e r  In g en ieu re , Fachausschuss p u r Sc iiw eiss-  
te ch n ik . — Schwclssen von Gusseisen. Arm Arbor (M ich.), 
1949, 100 p., 0.00 dol.

D av ies  M. —  The Story of Steel. Loridres, 1950, 7 s. 0 d.
Korecky .1. —  La trempe de l ’acier (en tcheque). Praguc, 1949, 

175 p., fig., 70 cour. tchöques.
K ö r r e r  F. et Aulres. — Das Zustandsschaubild Eisen-Kohlenstoff 

und die Grundlagen der Wärmebehandlung des Stahles, 3C ed. 
Düsseldorf, 1949, 24 p., 3.50 DM.

M ET A U X  N O N  FER R EU X

W e n d t  W .  —  Antimou und seine Verhuettung. Vienne, 1950, 
104 p., 2 dol.

T in  R e s e a rc h  In s t i t u t e .  — Fusible Alloys Containing Tin. 
Grcenforil, Bruxelles, 1950, 24 p., 15 fig.

T he In s t i tu t io n  op Mining and M e t a l lu r g y .  — The Refining of 
Non-Ferrous Metals. Londres, 1950, 515 p., index, 40 s. franco.

In te r n a t io n a l  T in  S tu d y  G ro u p . —  The Statistical Year Book,
1949. of the International Tin Study Group. La Haye, 1950, 
232 p., cartes et graphique, rcl. : 30 s.

C O R R O S IO N

P r a y  H . A. ct Autres. —  The Corrosion of Mild Steel by the 
Products of Combustion of Gaseous Fuels. Columbus (Ohio), 
1949, 50 p., 0.75 dol.

M ET A U X  L EG ER S

Alum in ium  D eve lopm en t A sso c ia tio n . —  The Properties of Alu
minium and its Alloys. Londres, 1950.

M ET A U X  P R E C IE U X

A m erican  Cyanamid Cv. M in e r a l  D re ss in g  D iv is ion . — Chemis
try of Cyanidation. Mineral Dressing Notes, n" 17. New-York, 
1950, 40 p. br.

O f f ic e  of N a v a l  R e s e a rc h . — Titanium. Report of a Symposium  
on Titanium. W ashington, 1950, 25 cents.

E L E C T R O M E T A L L U R G IE

G önner O . —- Die elektrische W iderstandsschweissung und ihre 
praktische Anwendung, unter besonderer Berücksichtigung der

..H ilfseinrichtungen und der Gestaltung der Elektroden für die 
Punkt-, Mehrpunkt-, Buckel-, Naht-und Stumpfschweissung, 3‘ 
éd. Munich, 1949, 189 p., 213 fig., 7.50 DM.

llippERSON A . J. el W a ts o n  T . —  Resistance W elding in  Mass 
Production. Londres, 1950, 21 s.

G A L V A N O T E C H N IQ U E

(B) Coxon W. F. —  Industrial Finishing, Yearbook 1950, Leigh
ton Buzzard (Bedfordshire), 1949, 232 p., rid. toile : 1 £ 1 s.

IN D U ST R IES  C H IM IQ U E S  M IN E R A L E S

G iovene  S . — Tabelle di chim ica industriale. Milan, 1950, bro
chures n°* I ,  2, 3, 4, 5.
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CHIMIE &
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ELECTROCHIMIE

Domink-Behges Marllic. — Obtention d’oxydes purs par electro
lyse. Paris, 1950, Thèse ingénieur-docteur, 48 p., lig.

CHAUX. CIMENTS. PLATRES

Dreyfus J. — La chim ie des ciments. T. I. Exposé théorique. 
T. II. Valeurs numériques. Figures et annexes. Paris, 1950, 
T. I, 352 p. ; T. 11, 230 p., les deux vol. : 4.950 fr.

K e i l  F. — Hochofenschlacke. Düsseldorf, 1949, 346 p., fig.,
32.50 DM.

G a y a t te  .1. —  L'isolation thermique dans le bâtiment. Paris, 
1950, VIII +  132 p., 26 fig., br. : 480 fr.

G ra f  O. — Ueber die Herstelliing und über die Eigenschaften 
des Betons au3 Zement und Holzspänen. W iesbaden, 1949, 
40 p., 9 fig., 15 tabl., 3.00 DM.

AMIANTE

W e a v e r  J. M. —  Asbestos Textiles and Textile Products, 2° éd. 
Manheim, Pa., 1949, 04 p., gratis.

ASPHALTES. BITUMES. GOUDRONS

( B )  R ic k  A . W .  — Bitumen-Füllstoflgemische. Berlin-Pankow, 
1949, 08 p., br. : 3.G0 DM.

BOIS DE CONSTRUCTION

R azous P. —  Formulaire du bois. Paris, 1950, 224 p., rel. : 
450 fr.

M ath ie u  II. —  Le vieillissem ent naturel des bois. Dourdan, 
(S.el-O .), 1950, 50 p . ,  dessins, photos.

VERRERIE

Cum M., F iu n c e s c h in i F. et Bo m ao xo li G. — Lezioni d i Tecnica 
Vetraria. Vcnisc, 1949, X +  174 p., 80 fig.

Baum e« II. — Tabellenbuch für die Glasindustrie. H a lle , 1949.

CERAMIQUE. EMAILLERIE

A re n s  P. L. — Het drogen van klei (litteratuurstudie) (Le séchage 
de l ’argile. Etude bibliographique). La Haye, 1949, 77 p., 
ronéographiées, 23 fig ., 13 tabl., pour l ’étranger : 17 Fl.

FABRICATIONS DIVERSES

F ra n k e n h u ro  W . G., K o m a re w sk y  V. T. et R id e a l E. K. — Ad
vances in Catalysis and Related Subjects. Vol. II. New-York, 
1950, XI +  292 p., 0.80 dol.

TERRES RARES. CORPS RADIO-ACTIFS ET GAZ RARES

Ducrocq A. — L'Atome, univers fantastique. Paris, 1950, br. : 
275 fr.

P olara V. — L'atomo e il suo nucleo. Rome, 1949, 305 p., fig.,
2.000 L.

E id in o f f  M. L. et R u c i i l is  II. —  Fais connaissance avec l'atome.
Genève, Paris, 1948, 408 p., fig., 540 fr.

H u m phries  R. F. et B e r in g e ii  It. —  First Principles of Atomic 
Physics. New-York, 1950, 4.50 dol.

Strassmann F. — Friedliche Chemie der Atomkerne. Mayence,
1949, 14 p., 1 DM. 0

B i t t e r  F. — Nuclear Physics. Cambridge (Mass.), 1950, 304 p. 
fig., 6.00 dol. 1

Gaynor F. — Pocket Encyclopedia of Atomic Enerqy. New-York,
1950, tabl., fig., 7.50 dol.
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W i l l ia m s  It. B. J r .  —  Principles of Nuclear Chemistry. New-
Y o rk , 1950, 352 p., fig.

PRODUITS ORGANIQUES INDUSTRIELS

(B) L e n o ir  J. —  Les opérations de la synthèse organique (Centre 
technique d ’Enseignement ouvrier). Paris, 1950, 140 p., br. : 
450 fr.

T ue In s t i t u t io n  o f  C h em ica l En g in e e rs . — A Problem in  Chemi
cal Engineering Design : The Manufacture of Mononitrotoluene. 
Londres, 1940, 55 p., 15 s. G d. franco.

MATIERES COLORANTES

S ie g w a r t  Y. —  La constitution du jaune Höchst R. Fribourg,
1949, Thèse doct. Sei. nat. Fribourg (Su isse), 35 p.

C av in  G. — Contribution à l ’étude des jaunes d ’indigo. Fribourg, 
1949, Thèse doct. Sel. nat. Fribourg (Suisse), 30 p.

F a r q u e t  J .  — Contribution à l ’étude des jaunes d'indigo. Fri
bourg, 1949, Thèse doct. Sei. nat. Fribourg (Suisse), 1948, 
34 p.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Anonyme. —  Katalog pharmazeutischer Spezialerzeugnisse. Stutt
gart, 1949, 1.000 p., 25 DM.

R e tte n m a ie r  A. —  Lehrbuch für Drogisten. Bd. 2. T. II : Dro
genkunde, 5° éd. Oldenbourg, 1949, VIII +  258 p ., flg.,
10.50 DM.

Gazzani. —  Medicamenta, guide théorique et pratique, 5° éd., 
3 vol. Milan, 1950, vol. I, 1.G20 p., vol. II et III, p. 1021 
à 4012.

CHIMIE PHARMACEUTIQUE

Engkeer G. O. — Contribution à l'étude des curares de syn
thèse. Paris, 1950, Thèse doctorat Université de Paris, 69 p.

M ik k e lse n  V. II. — Kvantitativ bestemmelse af glycerin i ga- 
lenske praeparater (Dosage de la glycérine dans les prépara

t i o n s  galéniques). Copenhague, 1949.

ESSAIS PHYSIOLOGIQUES

M erz K. W . —  Grundlagen der Pharmakologie. Stuttgart, 1948, 
274 p., index.

ANTISEPSIE ET CHIMIOTHERAPIE

I I e r r e l t .  W. E. et Sc.nui.zi: E .  —  Penicillln  und andere Antibin- 
tica. Stuttgart, 1949, 474 p ., 31 fig., 24 DM.

Bem iam ou E., D esta in g  F . et Sonner. A. — Les thérapeutiques 
antibiotiques des maladies infectieuses. Tableaux des agents 
microbiens, des sulfamides et des antibiotiques proprement 
dits. Paris, 1950, 100 p., 5 fig., nombr. tabl. : 420 fr.

ESSENCES ET PARFÜMS

(B) Ja n is ty n  II. —  Kalender, Riechstoffe, Aromen, Kosmetika,
1950. Francfort-sur-le-Mcin, 1950, 350 p., rel. toile : 9 DM.

CAOUTCHOUC

Lerner M. E. —  Rubber P.ed Book, 7’ éd. New-Vork. 1,949, 
023 D., 5 dol.

PEINTURÉS ET VERNIS

Kappei.m f.ier C. P. A. —  Moderne lakverven. Bereiding, eigen- 
schappen en verwerking (Les vernis-ém ail modernes Préna- 
ration, propriétés, applications). Amsterdam, 1949, 112 p., 
40 fig., rcl. : 4,25 Fl.

Vol. 64. -  N* 1.
J u i l l e t  1950.



VIENT DE PA RA ITRE CHIM IE &
INDUSTRIE

(B) D uniuxs T. i r .  —  Solvents. 6° 6d., rev. et augm. Londres, 
1950, XV +  242 p., rel. toile : 21 s.

B a t c i i v a h o f f  B. — La v e rn ic ia tu ra  a spruzzo. Milan, 1950, XV +  
202 p., 119 fig., 050 L.

C ELL U L O S E - P A P IE R  (R E C H E R C H E S  S C IE N T IF IQ U E S )

Jo rg e n se n  I.. —  Studies on the Partial Hydrolysis of Cellulose. 
Oslo, 1950, 170 p.

M A T IER ES  P L A S T IQ U ES  P O U R  LE M O U L A G E

H e n k e l G . — Chemie, Physik und Technologie zahnärztlicher
Kunststoffe. Leipzig, 1919, VI +  58 p., 70 fig., 4.20 DM.

D e lo iim e J. et Laiioux P. — Les conquêtes des matières plas
tiques en m édecine et en chirurgie. T. VI de « Arts et tech
niques des matières plastiques ». Casablanca, 1950, 224 p.,
30 gravures, prix de souscription : 900 fr.

R o d its c iie k  P. et Lnwra A. —  Phenolic Resins : Their Chemis- 
. try and Technology. Londres, 1950, 201 p., fig., 121 dia

grammes 1G pliot., 30 s.

TEXTILES. B L A N C H IM E N T  ET T E IN T U R E

N ive n  W . W. Jr. — The Fundamentals of Detergency. New-York, 
1950, 270 p., 5.50 dol.

T e x t i le  M e r c u r y  Ltd. —  The « Mercury » Dictionary of Tex
tile Terms. Manchester, 2, 1950, 523 p., 3 £ 3 s.

IIai.l A. J. — The Standard Handbook of Textiles, 3' éd. Lon
dres, 1950, 290 p., 21 s.

Food and A g iu c u ltu h e  O rg an iza tio n  o f  t h e  U n ite d  N a tio n s . —  
World Fiber Review, 1949. Now-York, 1950, 118 p., 0,50 dol.

S U C R E R IE . F E C U L E R IE

Dr.iuin N. — The History of Sugar. Vol. II. Londres, 1950, 390 p., 
11 planches, 42 fig., 55 s.

M A LT  ET B IER E

A m erican  S o c ie ty  o f  B r e w in g  Chem ists. —  Methods of Analysis 
of the American Society of Brewing Chemists, 5° ed. Sturgeon 
Bay (W is.), 1950, 133 p., hr. : 5.00 dol.

L u e r s  It. — Die wissenschaftlichen Grundlagen von Maelzerei 
und Brauerei. Nuremberg, 1950, 1.008 p., 44 DM.

V IN A IG R E

P o u ltn e y  S. V. —  Vinegar Products. Londres, 1919, 120 p., rcl. 
toilo : 12 s. 0 d.

B O U L A N G E R IE

G e o f f r o y  R. —  Le blé, fa farine, le pain, 2 ° éd. Paris, 1950, 
VIII +  348 p., 24 fig., 40 tabl., hr. : 980 fr.

LA IT ER IE

Syndicat du ViiniTAiiLE Gruyère de Comté. — Le Gruyère de 
Comté. Poligny (Jura), 1949, 143 p., 300 fr. nombr. tabl., 
graph-, 1 carte" hors-texte.

Lfmpenaueh II. —  Die Herstellung von Weichkäsen und halbfes
ten Schnittkäsen, 3" éd. augmentée. Kempten (A llgäu), 93 p.

Schulz M. K. —  Manuale lactis. Handbuch der Milchwirtschaft
lichen Weltliteratur. Jahrgang 1948. Nuremberg, 1949.

T A B A C S  ET A U T R ES  N A R C O T IQ U E S

B iz z a r r in i  G. —  Il tabacco. Turin, 1949, 46 p., 150 L.

SO LS . F ER T IL ISA T IO N

F r e a r  I). F. II. —  Agricultural Chemistry. Vol I. Principles of 
Agricultural Chemistry. New-York, 1950, VIII +  812 p.,
9.00 dol.

Ducf.t G. L. —  Utilisation rationnelle des enqrais. Paris, 1950, 
hr. : 200 fr.

IN S E C T IC ID E S . F O N G IC ID E S

Anonyme. — Fôrsôk rôrande verkan av hormonderivat, dinitro- 
butylfenol och isopropylfenyl-karbamat pa oorâs och kultur- 
vâxter (Expériences sur l ’action des dérivés d hormones et des 
carbamates de dinitrobulylphénol et isopropylphényle sur les 
mauvaises herbes). Upsal, 1949, 123 p., photos.

O R G A N IS A T IO N

(B.) BunEAu In te r n a t io n a l  du  T r a v a i l .  —  L’organisation des 
heures de travail dans les industries chim iques (Commission 
des Industries Chimiques, 2e Session, Genève, 1950, rapport 3). 
Genève, 1950, 77 p., hr. : 150 lr. français ou 2 fr. suisses.

G a t t e l l  J. —  American Men of Science. Lancaster, Pennsylvanie, 
1950, 2.850 p., rel. toilo : 17,000 dol.

F e d e ra t io n  des In d u s tr ie s  ch im iques de B e lg iq u e . — Annuaire 
1950 de la Fédération des Industries Chimiques de Belgique. 
Paris, 1950, 450 p., 1.500 lr.

(B) S in d ica to  v e r t i c a l  de In d u s t r ia s  Quím icas. —  Anuario de 
la Industria Química Española. Madrid, 1919, 024 p., 54 fig.

K i e n c k e  B. —  Die deutsche Normung. Geschichte, W esen, Orga
nisation. Berlin, 1949, 04 p., 25 fig., 1,75 DM.

Chapi.f.t A. — Dictionnaire des produits chim iques commerciaux 
et des drogues industrielles, 4e éd., Paris, 1950, VII +  500 p., 
10 fig., hr. : 1.700 fr.

T iia l i  11. — Dictionnaire technique 1949-1950, Vol. I (anglais- 
allemand-français) ; Vol. Il (allemand-anglais-français) ; 
Vol. 111 (français-allemand-anglais), en préparation. Paris, 
1049, Vol. I : 2.235 fr. ; Vol. II : 3.120 fr. ; Vol. III : en 
préparation.

LANGFonn. — Dictionnaire technique et commercial : anglais- 
français-allemand, allemand-anglais-français, français-allemand- 
anglais. Paris, 1949, 1.030 p., 0.000 fr.

Barhikri N. — Enciclopedia-Ricettario. Milan, 1949, XC1 4- 
789 p., 2.200 1. rel. toile : 3.000 1.

Kiiik R. E. et Othmer 1). F. —  Encyclopedia ol Chemical Tech
nology. Vol. V : Dialysis to Explosions. New-York, 1950, 975 p., 
fig., 20 dol.

G iovene N. —  Tabelle per conversione di misure. Milan, 1949, 
212 p., fig., planches.

Lehmann G. — Technisches Wörterbuch, Deutsch-Französisch. 
Sarrelouis, 1949, 021 p . ,  18 DM.

S O U R C E S  ET D E B O U C H E S

O.E.C.E. —  Surplus exportables en produits chim iques. Paris, 
1950, 112 p., hr. : 300 fr.

L E G IS L A T IO N

K k e lk y  J. C. — Making Inventions Pay. New-York, 1950, 240 p. 
2,95 dol.

H IS T O R IQ U E

G u y a d i e r  P. —  Les étapes de la physique. Paris, 1950, 128 p., 
hr. : 90 fr.

(B.) Anonyme. —  Festskrilt tillâgnad J. Arvid HedvaJl. Gôtehoru 
1918, 059 p., fig. et tabl.

P o s in  D. 0- — Mendeleyev. The Story of a Great Scientist. 
New-York, 1949, XII +  345 p., 9 planches, 4,50 dol.
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L'organisation de la recherche 
scientifique dans l'industrie 111

p ar Lu ig i M O R A N D I

C e tte  conférence représente une contribution à l'étude de 
l'organisation de la recherche, particu lièrem ent dans le cadre 

des grands laborato ires industriels.
L'auteur examine égalem ent des problèmes de déta il, en les 

fa isant entrer dans le plan général de l'organisation.
Il affirme la nécessité d'une harmonie capab le  de guider 
l'ensemble de l'activ ité  complexe d'un laborato ire  de rech er
ches. Il passe en revue les divers problèmes re latifs à la 
bibliothèque, aux brevets, aux réunions périodiques, en 

considérant les buts assignés à un tel laborato ire .
Enfin il insiste sur la nécessité d 'é tab lir des rapports plus 
d irects entre les laboratoires d'universités et les laboratoires

industriels.

J e pense pouvoir recueillir l’approbalion unanime, en 
affirmant que la recherche scientifique et (l’appli
cation de la découverte, constitue un des piliers de 
l’organisation industrielle moderne, et cela point 

seulement sur le terrain limité des entreprises.
Je ne partage pas l’opinion de certains qui, placés à la 

tête de grandes entreprises, considèrent, même s’ils ne 
l’affirment pas explicitement, que pour atteindre le niveau 
technique des industries étrangères plus perfectionnées, 
nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de faire des 
recherches et, en un mot, de perdre du temps pour décou
vrir ce que d’autres nous ont déjà révélé ; et, par consé
quent, qu’il serait plus sage d’employer les fonds destinés 
aux études et aux recherches scientifiques à acheter des 
brevets mis au point par d’autres.

Si celle façon de procéder peut paraître indiquée pour 
les petites entreprises et pour certaines de moyenne impor
tance, je ne pense pas qu’elle puisse présenter quelque 
intérêt lorsqu’il s’agit de grandes organisations indus
trielles, et cela pour les raisons suivantes :

(1) Conférence faite à Milan le 26 mai 1918, à la Section 
Lombarde de la Società Chimica Italiana, et publiée dans La 
C him ica e l'In d u s tr ia , 1918, 30, N°* 5 et 6, mai-juin.

Tout d’abord, le milieu dont le personnel technique a 
perdu de vue le principe selon lequel l’industrie moderne, 
sous un certain aspect, peut être assimilée à un institut de 
science appliquée, n’est pas ouvert au progrès. Les techni
ciens qui n’ont pas respiré le fluide émanant de l’effort des 
recherches, sont mal préparés à accueillir et à réaliser, 
sur le plan industriel, de nouveaux procédés basés sur des 
conceptions qu’ils ne connaissent que pour les avoir lues 
dans quelque revue. Us ne sont pas en mesure d’élaborer 
les sucs indispensables à l’assimilation des principes sur 
lesquels repose la nouvelle initiative industrielle.

En outre, les techniciens qui n’ont pas l’occasion de 
maintenir le contact avec les laboratoires de recherches, 
deviennent, presque par instinct de conservation, par une 
forme naturelle d’auto-défense, rétifs au progrès, conser
vateurs du « statu quo ». E t cela pour ne pas être exposés 
à l’insuccès provenant de leur manque de préparation à 
étudier, à apprendre et à réaliser des conceptions nouvel
les. Pour eux, les audacieuses visions scientifiques ne diffè
rent pas beaucoup de la pratique de la magie. Us ne le 
confesseront jamais, pas même dans leur for intérieur, en 
raison d’une certaine fierté de caste, mais leur subconscient 
les entraîne à cette hérésie. Us peineront et se fatigueront 
à démontrer que les nouveautés peuvent représenter un
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saut dans l’inconnu, qu’il vaut mieux marcher sur le ter
rain solide de l’expérience acquise dans la pratique, cher
chant à réduire les prix de revient sans abandonner la 
vieille routine, pour la nouvelle voie riche surtout en in
connues.

En deuxième lieu — et cela est une constatation fondée 
sur l’expérience et sur une enquête assez approfondie à 
laquelle je me suis livré avec patience et avec de larges 
moyens — en deuxième lieu, dis-je, le transfert d’un pro
cédé de fabrication dans un milieu qui se serait limité à 
débourser une certaine somme pour l ’acheter, et qui ne se 
serait pas mis en mesure d’étudier le cycle de production 
en ses diverses phases au laboratoire, puis dans une instal
lation pilote, ne permet pas, dans l ’hypothèse la plus 
favorable, de réaliser les rendements promis et même ga
rantis par celui qui a vendu le procédé. Il n’est pas de 
technicien, quelque peu ancien dans une usine, qui ne soit 
à même d’invoquer un certain nombre d’exemples pro
bants, à l’appui de cette affirmation. Et ces insuccès coû
tent cher, beaucoup plus que n’auraient coûté les essais 
d’orientation, ces recherches, ces sondages, entrepris dans 
le but de connaître directement, par le contact avec les 
faits, les phénomènes sur lesquels s’appuie le procédé 
acquis.

En troisième lieu, je considère comme ayant une grande 
importance la nécessité d’opérer de façon à ce que nos col
laborateurs techniques tiennent à jour leur langage, et, 
plutôt que la froide terminologie, entendent le mécanisme 
du raisonnement par rapport à l ’interprétation moderne de 
nombreux phénomènes.

L ’eiïort que doit accomplir un technicien ayant vécu des 
années loin de la recherche scientifique, est souvent tel 
qu’il doit renoncer définitivement il enrichir son propre 
patrimoine professionnel; et, par un procédé de cristalli
sation ou, pire encore, par lente combustion, ses connais
sances ont tendance à se fossiliser.

Enfin, je dirai, en raison, cette fois encore, de mon expé
rience directe, que le prestige ainsi que le respect et la 
considération que tous nous désirons obtenir, sont le fruit 
des rapports que nous avons avec ceux qui veulent nous 
connaître dans le but d’évaluer l’intérêt que présenterait 
notre collaboration, de la démonstration que nous savons 
donner de notre capacité, et de notre rapidité de compré
hension des problèmes qui nous sont soumis. Et cela vaut 
pour les rapports personnels tout aussi bien que pour les 
relations établies entre les entreprises. La direction d’une 
entreprise suit toujours le principe selon lequel un accord 
industriel est intéressant lorsque l’autre partie se présente, 
au moins sous certains aspects, comme étant plus avancée 
sur la voie du progrès technique ; ou bien,, au moins, lors
que l’allié potentiel prouve qu’il est capable d’allronter le 
travail en collaboration, ou l’exécution d’un projet qui lui 
est confié ou cédé, avec toute la préparation qui est répu
tée nécessaire pour obtenir le succès dans la réalisation.

En outre, celui qui vend un procédé a toujours tendance 
à demander des compensations moindres ou, de toute façon, 
plus acceptables du point de vue économique, aux entre
prises qui se révèlent bien préparées et outillées pour faire 
naître et développer, avec une technique mise à jour, un 
nouveau cycle de production.

Enfin, il faut tenir compte de cette philosophie qui dirige 
et gouverne l'internationale économique du monde capita

liste, et qui se résume en une maxime dont les termes sont 
les mêmes dans toutes les langues : « Business is busi
ness », « Les affaires sont les affaires ». Et selon celte 
« morale », on admet même la tromperie, parce que, si la 
concurrence est l ’ftme du commerce, il est également vrai, 
selon cette morale, que l ’élimination d’un concurrent, réel 
ou probable, vaut mieux qu’une messe. Paraphrasant avec 
une certaine audace une formule fameuse, on pourrait 
dire : « La concurrence est morte, vive la concurrence ! » 

Puisqu’on peut obtenir des conseils ou des enseignements 
— ou, pour être plus près de la vérité, puisqu’on peut les 
avoir moyennant une compensation, ou bien les acheter — 
mais comme on ne peut pas acheter l ’art de savoir en pro
fiter, je conclus celte première partie de mon exposé en 
affirmant que l’argent, les elïorts et les fatigues destinés à 
donner une vie prospère aux recherches scientifiques cl 
d’application sont toujours bien employés et de haut ren
dement, pourvu que dans le milieu où se font les recher
ches scientifiques existe une organisation souple et ration
nelle.

La recherche chim ique en particu lie r.

C’est récemment — en relisant le texte d’un admirable 
rapport qu’Ernest IL  Volwiler, Vice-Président exécutif de 
1’ « Abbott », la maison bien connue de produits pharma
ceutiques des Etats-Unis, présenta en septembre 1946, que 
m’est revenue l’idée d’exposer certaines de mes idées pro
pres ou des opinions recueillies ailleurs sur l’organisation 
de la recherche dans l ’industrie. Parmi les personnes avec 
lesquelles j ’ai discuté ce sujet et parmi les auteurs consul
tés, c’est Volwiler qui me fut le plus utile ; aussi ai-je 
puisé largement dans son lumineux exposé.

Dans les pays les plus avancés au point de vue indus
triel, la production chimique représente la clef de voûte du 
système industriel, autrement dit, c’est l’industrie-clef par 
excellence. On ne conçoit pas, en effet, une économie in
dustrielle saine dans un pays dont l’industrie chimique ne 
serait suffisamment développée. II n’existe pas un secteur 
qui ne soit tributaire de la chimie, qu'il s’agisse du 
domaine de la sidérurgie à la pharmacie, du textile à la 
mécanique, de l’industrie minière à la construction. De là 
découle, pour l’industrie chimique, la nécessité et la res
ponsabilité d’un perfectionnement continu ; il lui faut 
pour cela des laboratoires bien outillés pour les recher
ches.

11 y a quelque dix ans encore, c’était la mécanique qui 
présentait le plus grand intérêt dans le monde économi
que ; puis la chimie a pris sa place; aujourd’hui c’est 
le tour de la physique, qui avance et s’impose en raison de 
ses applications. Mais c’est bras dessus bras dessous que 
marchent la physique et la chimie, dans le but de nous 
révéler des phénomènes et des combinaisons nouvelles. Les 
deux disciplines se sont réunies pour en créer une nou
velle, la chimie physique; mais elles tiennent beaucoup à 
leur liberté respective et il apparaît nettement que lors 
même qu’elles se complètent, elles progressent et se déve
loppent mieux en agissant séparément. Cette alliance natu
relle, se manifestant, dans les grandes lignes, comme je 
viens de l’exposer, nous confirme combien les deux scien
ces sont interdépendantes,
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Les recherches chimiques et physiques, dans le sens 
étendu et usuel qu’on leur donne, demandent, dans une 
plus large mesure que tout autre type de recherche, d'être 
ordonnées très soigneusement, parce que, dans l ’étude de 
la matière et de ses propriétés, nous nous efforçons de re
cueillir tout ce que l’on peut savoir concernant les rapports 
existant entre les corps, rapports qui se manifestent selon 
des lois connues et d’autres qui ne le sont pas ; c’est, en 
particulier, le cas lorsque nos investigations tendent à 
pénétrer ce genre de la vie de la matière qu’aujourd’hui 
nous ne pouvons plus appeler atome ; et lorsque la recher
che côtoie cette frontière idéale qui tendait, non sans quel
que prétention, à fixer les limites entre la matière brute et 
l ’ôtre vivant. J ’ai dit qu’elle « tendait » à séparer les deux 
mondes, car aujourd’hui encore, le doute nous assaille 
lorsque nous voulons établir une distinction entre la vie et 
la matière inerte.

Et puis, les laboratoires de recherches, sur le terrain 
d’autres disciplines, n’expriment-ils pas une spécialisation 
de l’étude chimique ? Les sciences que nous avons coutume 
d’appeler sciences naturelles, la biologie, la médecine, la 
physique elle-môme, exigent, pour que la recherche y soit 
féconde, un outillage chimique.

Il est certain qu’un laboratoire de recherches chimiques 
exige aujourd’hui des moyens de beaucoup supérieurs à 
ceux qui lui étaient nécessaires dans un passé encore 
récent. Et cela se comprend, vu qu’au fur et à mesure que 
nos connaissances progressent, notre soif de connaître aug
mente et exige des moyens d’investigation et de résolution 
plus puissants.

Le but de la recherche scientifique est la découverte de 
nouveaux rapports entre les choses ; comme les grands 
rapports, c’est-à-dire les plus évidents, nous sont connus, 
nous devons, pour procéder plus avant, chercher à connaî
tre les liens plus ténus, plus intimes et moins visibles, ceux 
pour lesquels nos sens doivent être amplifiés dans une 
mesure énorme.

Dans nos milieux industriels, on ne se rend pas encore 
assez compte de l ’importance de la recherche scientifique 
pour le développement des entreprises et pour la meilleure 
marche des affaires. Je  crois, par exemple, que c’est une 
bonne chose, du moins pour les grandes industries chimi
ques, que, dans le conseil d’administration de l ’entreprise, 
c'est-à-dire dans l’organisme travaillant au sommet de l'ad
ministration, soit toujours représentée la partie la plus 
noble de l’activité de la maison. Il faut graduellement édu- 
quer les hommes d’affaires au langage et par conséquent 
aux exigences de la science.

Puisque, en matière d’affaires, il est plus facile de sus
citer de l’intérêt lorsque l’on peut démontrer que le capi
tal employé donne de bons bénéfices, je suis d’avis qu’il 
convient, dans ce milieu, d’illustrer le sens d’une expres
sion qui me plaît singulièrement : l’administration de la 
science. En nous faisant assister par un bon comptable et 
en supposant naturellement un laboratoire de recherches 
bien organisé, il est assez facile de démontrer que le place
ment d’argent dans une recherche dont le sujet a été bien 
posé, a toute chance de donner, dans un délai plus ou 
moins long, des résultats bien supérieurs à ceux que don
nerait tout autre placement.
t Avant de passer à l’exposé selon un schéma logique que 

l’on pourrait appeler l ’organisation de la recherche chimi
que en particulier, je dirai quelques mots d’introduction.

Les chercheurs.

Je ne sais pas si l’on peut affirmer qu’on naît chercheur, 
mais il est certain qu’on exige de celui-ci des qualités spé
ciales de caractère et de tempérament. Sans parler de sa 
culture, le chercheur doit encore savoir être tenace et cons
tant, sans toutefois tomber dans l ’obstination, parce qu’il 
doit avoir rapidement la sensation des obstacles insurmon
tables qui peuvent se présenter au cours de son travail. 
Ceci est vrai en particulier sur le terrain de la science ap
pliquée à des buts industriels : aussi, lorsque les moyens 
mis à la disposition de la recherche se révèlent inadéquats, 
faut-il, dans certains cas, avoir le courage de mettre de 
côté la recherche pour se tourner vers des essais suscep
tibles de conduire à la création d’un nouvel outillage.

S’il est d’une vérité évidente, dans notre branche, qu’un 
petit nombre d’hommes de premier ordre valent infiniment 
plus que beaucoup de médiocres, il est également vrai que 
leur qualité importe plus que le matériel et que les 
moyens mis à leur disposition ot que les fonds consacrés à 
la recherche. L ’histoire des découvertes et des inventions 
nous enseigne que des hommes éminents travaillant à un 
problème ont besoin de la fascination émanant du milieu 
où leurs idées se forment et s’affirment, plutôt que d’appa
reils parfaits. Ceux-ci, dans ce milieu, où ce ne sont pas 
seulement les substances, mais aussi les idées, qui distil
lent et subliment, peuvent apparaître comme des objets de 
luxe, parce que leur emploi ne s’impose pas encore suffi
samment.

L 'o rgan isation .

Il y a seulement un demi-siècle, les chercheurs isolés, 
peu nombreux, opérant dans des domaines limités et tra
vaillant dans des locaux exigus, avec un outillage modeste, 
n’éprouvaient pas le besoin d’encadrer leur travail dans 
un programme établi au préalable, ni de le poursuivre 
dans un ordre déterminé. Mais lorsque les problèmes con
cernant la science appliquée furent graduellement devenus 
plus ardus, et qu’il devint indispensable d’aménager des 
locaux appropriés, de concevoir ou d’acquérir de nouveaux 
appareils scientifiques, il fallut adopter des critères d’orga
nisation déterminés permettant aux savants et à leurs col
laborateurs, avec plus d’ordre et moins d’efforts et par 
conséquent en moins de temps, de poser et de résoudre un 
certain nombre de problèmes.

On se rendit compte cependant de ce que de graves in
convénients se seraient manifestés si l’on n’avait pas laissé 
aux divers chercheurs assez de liberté pour exercer leur 
esprit d’invention.. On s’aperçut en somme qu’aucun des 
systèmes d’organisation adoptés dans les services de fabri
cation n’aurait donné de bons résultats, parce qu’ils étaient 
trop restrictifs et par conséquent inacceptables par les 
esprits créateurs. Il en résulte que le but de l’organisation 
en matière de recherches consiste, en premier lieu, à ren
dre plus faciles et plus expéditives toutes les activités 
accessoires de la recherche, c’est-à-dire la recherche biblio
graphique, les analyses de contrôle, le relevé des données, 
l ’administration, l ’élaboration des rapports. Tout cela peut
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être atteint, sans couper les ailes au génie, en coordonnant 
le travail cl les efforts de tous ceux qui consacrent à la 
recherche toute leur énergie, du savant au plus modeste de 
ses collaborateurs.

Mais il faut envisager aussi l’organisation des idées et 
des enthousiasmes. N’oublions pas à ce sujet que l’on crée 
l’atmosphère appropriée en harmonisant les efforts de cha
cun de ceux qui travaillent et en les faisant participer aux 
joies — et aussi aux désillusions — qu’offrent ou que sus
citent la recherche scientifique et ses applications en vue 
des progrès de la société. Ne perdons pas de vue que l’orga
nisation — comme du reste toute activité — constitue sim
plement un moyen, jamais une fin en soi. Une organisation 
trop pesante et tyrannique présente des dangers non moins 
graves que ne le ferait une organisation insuffisante.

En 1945, une conférence de savants, tenue à Washington, 
a appelé l’attention sur les trois points suivants d’une 
bonne organisation que doit résoudre un laboratoire de 
recherches suffisamment important : 1° déterminer les 
fonctions et les devoirs de chacune des personnes qui en 
font partie ; 2° délimiter leurs attributions, et par consé
quent l’autorité et les responsabilités ; 3° établir comment 
doivent être réalisés les rapports parmi le personnel, selon 
les fonctions de chacun.

Je  crois que si, pour chacun de nos laboratoires les plus 
importants, le comité de direction se proposait d’établir un 
schéma d’organisation résolvant les trois points précités, 
tout en prévoyant une révision périodique selon les nou
veaux besoins, il ne perdrait pas le temps consacré aux 
séances que cela nécessiterait, et faciliterait énormément 
son travail ainsi que celui de chacun des collaborateurs.

Dans un grand laboratoire, la division en sections s’im
pose naturellement. La nécessité d’un certain ordre fonda
mental conduit à établir un schéma de distribution du tra
vail : il y aura ce que l’on appelle généralement les servi
ces généraux pour les analyses, les'contrôles physiques et 
ainsi de suite ; puis un certain nombre de sections dési
gnées suivant la spécialisation de base, telles que l’électro- 
chimie, les hautes pressions/les synthèses organiques ; mais 
le critérium de modificaions possibles doit être appliqué dès 
le moment où le schéma entre en application.

Toute l’organisation d’un grand laboratoire de recherches 
doit présenter une certaine élasticité, afin d’éviter que 
l’amour de l ’ordre ne pèse sur l'institution cl en dénature 
les buts ; car cet organisme doit toujours montrer qu’il pos
sède un haut degré d’efficience. C'est pourquoi la division 
en secteurs, groupes, départements ne doit pas, pour de3 
raisons d’organisation, être immuable ; selon le développe
ment de l ’activité, cerlains groupes pourront être dissous, 
subdivisés ou réunis.

Je  ne m’attarderai pas sur l’avantage d’un magasin cen
tral dans lequel pourront venir puiser tous les services ; 
de même, l ’atelier de mécanique et d’électricité doit être 
unique afin de centraliser le travail des ouvriers spéciali
sés dans un local approprié. Pour le lavage de la verrerie, 
il vaut mieux, je pense, avoir un local spécial à chaque 
étage : un certain nombre d’ouvrières feront la liaison, 
avec des chariots spéciaux, des laboratoires à l’atelier de 
lavage.

En plus des services proprement dits, un grand labora- 
loire de recherches doit avoir des services spéciaux pour 
les différents secteurs ; c’est ainsi qu’il faut éviter que le 
secteur de chimie inorganique, même s’il atteint une im
portance considérable, dispose dans ses locaux mêmes de
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microscopes de grande puissance ; et que celui de chimie 
organique soit pourvu, par exemple, d’instruments pour 
les examens biologiques, occupant un physicien et un bio
logiste spécialement chargés de ces instruments.

Il vaut toujours mieux que ces travaux soient confiés à 
des laboratoires spécialement outillés. La formation de petits 
groupes pour l’application de disciplines étrangères à la 
section n’est généralement pas à conseiller, Des services 
uniques, bien outillés, centralisant les opérations de con
trôle, constitueront toujours une garantie d’exécution 
rapide et régulière du travail. Un physicien travaillera avec 
plus d’intérêt et d’enthousiasme, lorsque son activité s’exer
cera dans une ambiance favorable et en présence de col
lègues adonnés il la même discipline. Si, au contraire, il 
est obligé d’accomplir les mêmes opérations, travail géné
ralement monotone, sous les ordres de chercheurs préoccu
pés par ces problèmes plus vastes et exécutant des recher
ches de plus grande envergure, ce physicien, pour peu qu’il 
soit un homme de valeur, se sentira inévitablement humi
lié.

En principe, je ne suis guère partisan du développement 
excessif des sections entre lesquelles on divise l'activité des 
recherches scientifiques. Je veux dire par là que la méthode 
consistant à donner à des hommes éminents un grand 
nombre de collaborateurs se révèle fréquemment irration
nelle. Pour certains types de chercheurs parfaits, leur ren
dement se trouve considérablement réduit lorsqu’on leur 
donne des assistants. Je  fais cette remarque pour confir
mer qu’il faut être extrêmement circonspect dans l ’appli
cation d’un programme, lorsqu’on a affaire à des hommes 
travaillant dans la sphère scientifique. Un tel plan peut 
convenir à tels d’entre eux, alors qu’il donnera de mauvais 
résultats avec d’autres. Le directeur du laboratoire doit 
donc non seulement être parfaitement familiarisé avec les 
disciplines scientifiques, mais en outre avoir le don de 
juger le caractère et les qualités de ses collaborateurs.

Si je devais établir le projet d’un laboratoire de recher
ches de quelque importance, je ne négligerais pas de pré
voir un ou plusieurs locaux pour les réunions et les confé
rences. Pour que les échanges d’idées cl les discussions 
soient profitables, il faut qu’ils aient lieu dans un décor 
approprié et avec toutes les commodités désirables. Je  nie 
que les discussions concernant le travail représentent une 
perle de temps. Même si elles peuvent tomber dans le 
byzantinisme, généralement le directeur du laboratoire et 
ses subordonnés retirent un grand profit de discussions or
données et bien dirigées. Il y faut, d'autre part, un certain 
confort : le local sera donc isolé des bruits du dehors, il 
sera convenablement éclairé, on y disposera de sièges com
modes, cl d’un ou de plusieurs grands tableaux noirs.

Particu la rités des laborato ires .

Les laboratoires de recherches peuvent se classer en deux 
grandes catégories : ceux destinés à la véritable recherche, 
c’esl-à dire ceux où l’on a en vue les découvertes ou les 
inventions ; et ceux qui sont destinés aux recherches et 
investigations destinées à réaliser de nouveaux procédés 
industriels, ou à améliorer des cycles de fabrication déter
minés, ou seulement des phases de ceux-ci.

Pour ce qui est de ces derniers, il est bon qu’ils soient 
situés à côté des services de fabrication. L ’accès facile et la 
rapide compréhension des problèmes de fabrication, ainsi
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que la coordination des efforts et des activités sont des fac
teurs positifs, et par conséquent avantageux.

Par contre, les laboratoires où l’on aborde des problèmes 
nouveaux, destinés à mettre en lumière des nouveautés 
substantielles, doivent être, de préférence, situés loin des 
usines. Si le laboratoire est très voisin des services de fabri
cation, les techniciens de ces services seront tentés de sou
mettre les problèmes de la production au laboratoire de 
recherche, en s’interposant ainsi dans le travail normal de 
nouvelles recherches, lequel doit faire l’objet cl la raison 
d’ôtre du laboratoire.

11 suffit de penser à la facilité avec laquelle les techni
ciens se sentent portés à demander secours à ceux qui tra
vaillent plus près de la science, pour comprendre combien 
le travail de ces derniers peut être troublé. Il en résulte 
un dérangement pour les savants et une stagnation, voire 
une régression, dans les connaissances des techniciens de 
la fabrication, lesquels cherchent à éviter les efforts, en 
appelant à leur aide les collègues chargés des recherches.

De la part de nombreux savants et de collègues, j’ai en
tendu des plaintes concernant la pauvreté des instruments 
et des moyens financiers, qui caractérise, depuis la guerre, 
la structure scientifique de notre pays. Un découragement 
profond atteint bon nombre d’entre nous et plusieurs se 
sont découragés. Je tiens à exprimer ici le témoignage de 
ma confiance, laquelle me soutient, non pas parce que ce 
serait un fait naturel, mais parce qu’elle s’est enracinée 
en moi, après de longues réflexions sur ce que j ’ai étudié 
et observé. Dans une récente et courte conférence sur l’in
dustrie chimique italienne, destinée aux Etats-Unis, que 
j’ai été invité «à faire à la Radio, j ’ai dit que la comparaison 
que j’avais eu l’occasion de faire entre ce qui se réalise en 
Italie et ce que l’on fait en Amérique du Nord, ne me 
décourageait nullement, en tenant compte, naturellement, 
des proportions.

J ’estime qu’en apportant tous nos soins à l ’exploitation 
des moyens restreints dont nous disposons, et à la mise en 
œuvre des aptitudes de nos savants les meilleurs, nous pou
vons suppléer à la précarité, si grave soit-elle, de nos res
sources.

J'ai souvent entendu dire, d’autre part, que les savants 
sont insatiables avec leurs perpétuelles demandes de nou
veaux moyens de travail, et d’instruments toujours plus 
perfectionnés. En réalité, il m’est très rarement arrivé de 
rencontrer des chercheurs m’assaillant de demandes extra
vagantes de matériel. En général, les savants réfléchissent 
mûrement avant de proposer l’achat de nouveaux appareils 
et se rendent compte des sacrifices qu’ils demandent à l ’en
treprise, beaucoup plus que les techniciens sur qui repose 
la responsabilité de la production.

De toute façon, les délicats appareils modernes de recher
che cl de mesure représentent, dans la majorité des cas, 
un moyen d’accélérer le travail et de garantir la constance 
des résultats, ce qui n’est pas médiocrement important, 
mais jamais ils ne sont capables de nous suggérer des idées 
nouvelles.

La b ibliothèque.

Les livres et les publications périodiques en général doi
vent être considères, pour les chercheurs, comme des ins
truments de travail au môme titre que la balance, le 
microscope, le malras. Leur emploi doit donc être rendu

facile dans toute la mesure des possibilités. La personne 
chargée des achats, du classement et de la distribution des 
livres doit être un élément participant à la vie du labo
ratoire ; elle doit considérer sa fonction comme celle d’un 
rouage actif de l’organisation. Le responsable de la biblio
thèque et ses collaborateurs peuvent rendre de grands 
services aux chercheurs s’ils ne limitent pas leur activité 
au simple geste de fournir ce qui leur est demandé, ils 
doivent signaler les publications, doivent savoir trouver 
rapidement le livre ou la revue sur des indications même 
des plus sommaires, cl doivent enfin inciter à lire et à se 
documenter sur les sujets traités.

Il ne faut pas, d’autre part, pécher par excès en 
comptant sur la collaboration du personnel attaché à la 
bibliothèque. Le chef de ce service, même s’il possède une 
vaste culture, ne peut jamais être en mesure de prévoir ce 
qui est nécessaire au chercheur et ne peut surtout pas 
disposer des éléments de jugement suffisants pour décider 
de la valeur d’un document. Il faut donc que le directeur 
du laboratoire fasse tous les efforts possibles pour établir 
une cordialité toujours plus étroite entre les chercheurs et 
le bibliothécaire. J ’ai à dessein employé le terme « cordia- 
lilé », pour faire comprendre comment, même sur ce ter
rain, les rapports personnels sont importants et de haut 
rendement pour le laboratoire. Une fois que se trouvera 
réalisée une confiance véritable entre les chercheurs et le 
bibliothécaire, la circulation des informations en sera ren
due plus rapide cl plus efficace.

11 y a lieu d’apporter un soin particulier au choix des 
revues, des journaux, des comptes rendu, des rapports. Ici 
encore, quand je dis « choix », j ’entends quelque chose de 
vivant : une collection scientifiquement ordonnée, tenue 
par un personnel avant tout soucieux de la bonne conser
vation des documents qui lui sont confiés, démontre que 
la direction du laboratoire n’est pas à la hauteur de sa 
tâche. Je  considère que ce qui importe, c’est de rassembler 
des périodiques bien plutôt que de disposer d’une collec
tion d’œuvres classiques et de livres faisant autorité; j ’ex
prime l’avis que le personnel chargé de la circulation des 
périodiques doit être, dans son esprit, libéral plutôt que 
fiscal, c’est-à-dire qu’il doit être satisfait lorsque ses fiches 
montrent que les revues en circulation sont plus nombreu
ses que celles qui dorment sur les rayons.

En outre, le directeur du laboratoire doit pouvoir véri
fier, chaque fois qu’il le veut et sans perdre de temps, sur 
quels ouvrages les chercheurs portent plus volontiers leur 
attention. Il pourra ainsi décider s’il convient d’augmenter 
le nombre des exemplaires de telle revue déterminée et 
réduire par contre le nombre de telle autre. Cette analyse 
devra pouvoir être poussée jusqu’à l’identification des cher
cheurs qui lisent le plus ; elle devra permettre de déter
miner le profit qu’ils retirent des publications, et le type 
de celles-ci.

La mise à jour d’un catalogue est très utile, bien qu’elle 
ne soit pas facile à réaliser. A moins de disposer d’une 
bibliothécaire d’une valeur exceptionnelle, l’établissement 
d’un bon catalogue, donnant non seulement le litre des 
publications, mais aussi un résumé de leur contenu, peut 
être confié à une commission restreinte formée par les 
chercheurs eux-mêmes.

Pour qu’une liste des publications conserve toute sa 
valeur et renforce, en s’améliorant, son efficacité, il est 
indispensable qu’elle soit constamment mise à jour, retou
chée, rafraîchie. Je pense que ce travail de révision doit
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cire fait au moins une fois par mois dans le cas, naturelle
ment, d’une organisation d’une certaine importance.

Rapports e t docum ents.

Je  suis convaincu que même la partie matérielle de la 
rédaction, c’est-à-dire le travail d’écriture et la récolte des 
documents concernant les observations et les rapports in
ternes d’un laboratoire de recherches, doit être étudiée très 
attentivement et établie avec une grande rigueur.

Les feuilles volantes qu’on se propose de mettre en ordre, 
mais qui d’habitude s’accumulent dans un tiroir, repré
sentent un grave danger pour l’opérateur qui veut faire 
un compte rendu de son travail au moyen des notes prises 
au cours des recherches. La meilleure méthode est proba
blement celle du classique cahier, sur lequel on doit s’ha
bituer à signaler, dessiner et -écrire tout ce dont le cher
cheur veut se souvenir, et ce que le chef du service veut 
examiner. Ces cahiers seront numérotés pour en faciliter 
le contrôle et la lecture rétrospective, souvent plusieurs 
années après qu’ils ont été rédigés.

Je  m’arrête sur ce point, en apparence d’importance se
condaire, parce que je suis convaincu que souvent il repré
sente le côté faible de quelque secteur des laboratoires. Ce 
n’est pas l’ordre pédant qu’il faut demander aux hommes 
chargés de la recherche scientifique ; mais l’organisation du 
laboratoire doit être telle que ces derniers n’auront pas à 
perdre de temps pour trouver tels feuillets épars, sur les
quels souvent figurent des annotations qui, par la suite, 
peuvent avoir une importance capitale. Combien de fois 
n’est-il pas arrivé qu’il faille recommencer des expériences 
parce que des résultats déjà obtenus avaient été égarés !

Dans un laboratoire bien outillé, il doit être possible 
d’exécuter rapidement des photocopies, avec l’autorisation 
du directeur, pour les besoins internes du laboratoire, ou 
pour préparer des extraits en vue de discussions au sein 
des comités.

D’autres documents sont nécessaires pour les rapports 
internes du laboratoire, sans parler de ceux de caractère 
purement bureaucratique, relatifs, par exemple, au prélè
vement de matériaux ou destinés à l’administration pro
prement dite. Je veux parler des rapports que les chefs 
de service transmettent à la direction. Ils constituent la 
partie fondamentale des rapports concernant les travaux 
menés à bonne fin. D’aucuns pensent qu’il est difficile 
d’exiger la régularité et la périodicité de ces rapports, ou 
bien que cela ne présente aucun avantage; je ne suis pas 
de cet avis. Les avantages sont de deux ordres ; le cher
cheur établira un programme systématique de son activité, 
pour le courant de la semaine, parce qu’il, saura qu’il doit 
réserver un certain nombre d’heures à la rédaction du rap
port ; le directeur, à son tour, disposera de son temps de 
façon à pouvoir lire, à des jours et à des moments déter
minés, les rapports que le calendrier du laboratoire lui 
aura annoncés. Même s’il arrive que le rapport soit sque- 
lcllique ou de faible intérêt, cela ne doit pas être une rai
son pour modifier ce système.

Entre la recherche de laboratoire et la recherche semi- 
industrielle concernant les installations pré-pilotes ou pilo
tes, c’est-à-dire, entre le chercheur qui opère in  vilro  et 
celui qui travaille sur des appareils tendant à reproduire 
l’outillage industriel, il faut qu’il s’établisse une transmis
sion des rapports.

Le schéma selon lequel la phase pré-industrielle com
mence lorsque le travail in  vilro est terminé, est purement 
idéal. En réalité, il se produit de continuels retours de 
flamme, dont le chercheur du laboratoire est frappé.

S ’il est vrai que le plus souvent il s’établit facilement 
des rapports personnels, il est indispensable que le cher
cheur en blouse blanche transmette des notes et des rap
ports au chercheur eu salopette. La correspondance sera, 
dans ce cas, facilitée en outre par la transmission de photo
stats tirés des cahiers rédigés par le chercheur in  vitro.

Le système des polocopies n’est qu’en apparence plus 
coûteux que la reproduction par transcription. Non seule
ment le premier est plus rapide, mais il est d’une fidélité 
absolue et il évite tous les doutes qui trop souvent deman
dent un méticuleux travail de vérification entre l’original 
et la copie.

11 existe enfin des rapports qui maintiennent les liens 
entre la recherche et la production. On peut exiger d’eux 
qu’ils soient constamment rédigés selon une forme conve
nue ; il importe, en effet, de créer un langage facile entre 
les savants et les techniciens de la production.

Tous ceux qui ont la bonne ou la mauvaise fortune 
d’être placés au sommet de la hiérarchie des grands orga
nismes industriels, reçoivent une masse considérable de 
rapports rédigés; le plus souvent, de manières différentes. 
Il en est qui s’étendent sur les préambules, d’autres qui 
intercalent, sous forme de parenthèses, d’amples considé
rations ; certains préfèrent les tableaux chiffrés, tels autres 
encore emploient les diagrammes, laissés trop souvent à la 
fantaisie ; trop rarement, les rapports sont précédés d’un 
sommaire comprenant litres et sous-titres ; plus rarement 
encore, l’auteur du rapport s’efforce de terminer son tra
vail par une conclusion. L ’effort de celui qui doit lire serait 
énormément facilité si tous les rapports étaient établis 
d’après un plan déterminé, comme, par exemple : préam
bule, pilases de l’exposé selon le développement logique de 
la pensée ou du travail accompli, tableaux et diagrammes 
intercalés dans le texte, à l ’endroit voulu, considérations et 
opinion du responsable qui transmet le rapport, conclusion.

Suivre, dans la rédaction des rapports, un ordre conforme 
à un plan établi d’avance, est aussi une méthode à conseil
ler, parce qu’il ne faut exiger, de l’esprit de celui qui doit 
lire et juger, d’autre effort que celui qui est nécessaire à 
la compréhension de la question ; autrement dit, il ne faut 
pas lui imposer la corvée de mettre de l’ordre dans les 
idées d’autrui. De même, on peut entrevoir, avec le temps, 
une unification graduelle du style et de la terminologie. 
Du style, on peut demander qu’il soit correct ; mais on se 
gardera des tournures littéraires entachées de préciosité, 
inutiles à la compréhension et propres à entraîner notre 
esprit dans quelque autre domaine.

Le directeur responsable des recherches doit préparer 
annuellement un rapport complet destiné à la direction 
générale de l’entreprise. Pour la rédaction de ce document, 
il se servira des rapports rédigés dans le couis de l’année 
par les chefs de sections. Connue tout document vraiment 
utile, celui-ci devra servir en premier lieu à son auteur. 
Ce rapport annuel devra rendre compte des résultats des 
divers travaux exécutés pendant l’année, des frais et des 
résultats atteints, comparativement aux prévisions ; il 
mentionnera également les projets et programmes établis 
pour l’année suivante. Ce sera, pour le travail scientifique, 
ce qu’est le bilan annuel pour les résultats et les prévi
sions économiques de l’entreprise. Ce document constituera
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le moyen d’exprimer un jugement et de donner des direc
tives de la part de ceux qui assument les plus lourdes res
ponsabilités de la société, en même temps qu’il représen
tera un examen de conscience du directeur et de ses colla
borateurs.

Les b revets.

'Le savant, le chercheur pur, môme si son activité est 
dirigée vers des découvertes industriellement intéressantes, 
n’a pas la « mentalité du brevet ». Presque toujours, il n’a 
pas cultivé cet art que l’on pourrait représenter par une 
expression à trois dimensions : le notaire, le technicien, 
l’homme de loi. D’autre part, le spécialiste en brevets ne 
se forme pas rapidement et il est préférable que le cher
cheur se limite à savoir bien interpréter les brevets : qu’il 
se mette à la lèche comme s’il devait apprendre à lire et 
à comprendre l ’espéranto ; je dis l’espéranto, parce qu’il 
existe un langage spécial pour la rédaction des brevets, sui
vant une technique semblable dans tous les pays du 
monde.

Que le chercheur n’aille pas s’imaginer qu’il pourra se 
passer de l ’aide d’un spécialiste pour les recherches sur 
les brevets et pour la rédaction d’un brevet qui protégera 
sa découverte. Souvent le savant, décidé à protéger son tra
vail par un brevet, mais manquant d’expérience en la 
matière, finit par négliger ou sous-évaluer des facteurs qui 
peuvent ôlre décisifs.

Il importe de suivre, dans les rapports avec le spécialiste 
en brevets, la méthode que l’on devrait employer avec le 
médecin : ne pas l’appeler trop tard. Pour que le spécia
liste en brevets, attaché à un laboratoire, puisse accomplir 
sa tâche avec efficacité, il doit être en contact étroit avec le 
travail qui en explicite l’importance technique. Mis en me
sure d’exercer une certaine influence sur le cours des tra
vaux du laboratoire, il suivra la recherche en qualité d’ex
pert en brevets d’invention, afin de pouvoir intervenir plus 
efficacement lorsqu’il faudra établir les brouillons de la 
demande de brevet. Je  dis brouillons, parce je suis d’avis 
que la rédaction définitive, destinée à ôlre déposée à l’Office 
des Brevets, soit confiée à un cabinet spécialisé et de répu
tation bien établie ; c’est du reste ce qui se fait dans les 
organisations industrielles étrangères les mieux outillées.

Que notre spécialiste ail, en outre, la forma mentis du 
notaire, c’est là un point qui s’explique de lui-même par 
la nécessité de savoir conserver, sur tout ce qu’il voit, lit, 
sent et élabore, le secret le plus absolu.

Section  D éveloppem ent.

Les Américains du Nord nomment ce secteur « Develop
ment Department ». Chez nous, sur celte branche d’acti
vité, qui entre en jeu après l’achèvement de la recherche, 
on n’a en général que des idées vagues.

Nous parlons de « phase semi-industrielle », d’ a instal
lai ions-pilotcs », ou de « département d’application », et 
nous distinguons bien l’acception des deux premiers 
termes, de celle du troisième. Mais, à mon avis, dans l’or
ganisation de nos laboratoires de recherche, comme dans 
notre vision commune, nous négligeons au moins une par
tie de celle activité complexe qui peut être représentée 
comme un pont à trois voies indispensables pour relier

la recherche, la réalisation industrielle et l’activité com
merciale. Cela provient sans doute de cette forme aristo
cratique de pensée caractérisant les anciennes civilisations, 
forme qui tend à dédaigner certains contacts de la science 
avec le commerce, par crainte de profanations.

Mais si nous, dirigeants industriels, voulons être sin
cères avec nous-mêmes, nous voyons immédiatement qu’il 
n’y a rien à répondre à celte affirmation : le bilan comp
table de l ’entreprise représente, bien que brutalement, l ’in
dice de notre bonne ou mauvaise gestion dans l’accomplis
sement de la lâche que les actionnaires nous ont confiée. 
En outre, pour qu’un laboratoire de recherches puisse 
prospérer dans une atmosphère calme, et par conséquent 
propre aux spéculations scientifiques, il est indispensable 
que l ’entreprise dont il dépend, travaille avec bénéfice ou, 
encore plus clairement, gagne assez d’argent.

Nos services d’application ou d’ « assistance à la clien
tèle », ont généralement une tournure d’esprit trop com
merciale et les techniciens qui y travaillent deviennent 
rapidement des commerçants à la chasse des clients, plus 
par les paroles que par l’assistance qu’ils leur rendent.

Je considère celte activité comme ayant une énorme 
importance, spécialement pour notre pays, en retard pour 
certaines consommations ; elle sera donc solidement assu
mée par un directeur plein d’autorité, qui soit, en puis
sance, un commerçant sagace, mais qui exerce son pres
tige sur les collaborateurs comme un technicien de valeur 
qu’il doit être. Esprit commerçant, certes, mais nanti d’un 
riche bagage professionnel absolument technique.

Cette activité ne doit pas être conçue pour la simple 
assistance au client, par l ’application la plus opportune 
des produits vendus, mais elle doit tendre à la découverte 
de nouveaux débouchés ; sous un autre aspect, elle devra 
représenter l’aiguillon constant, de la part de la consom
mation, vers la recherche.

C’est dans ce service que se fera le lancement de nou
veaux produits sous la présentation la plus indiquée ; et 
je n’entends pas la présentation extérieure, mais bien celle 
qui résulte de l’introduction de certains correctifs, lesquels 
peuvent aussi représenter des modifications au procédé de 
production.

Afin que le Service Développement soit prêt en temps 
voulu au lancement d’un nouveau produit, il est nécessaire 
qu’il puisse le suivre parfois môme au stade de la recher
che au laboratoire, et toujours dans la phase semi-indus
trielle, de toute façon avant que les méthodes de fabrica
tion n’aient été définitivement fixées.

Il me semble important de poser la question de la dépen
dance, dans l’ordre de l’organisation, du Service Dévelop
pement, c’est-à-dire de savoir si les résultats des recherches 
concernant les applications et les directives de principe pour 
la mise en marche des travaux, doivent être adressés à la 
direction des recherches ou provenir de celle-ci, ou bien si 
l’on doit considérer la compétence de la direction générale 
de la production, ou encore celle de la direction commer
ciale.

Je suis d’avis que, pour répondre à celte question, il 
importe avant tout de faire une distinction fondamentale. 
Il y a en effet des expériences d’application concernant des 
produits absolument nouveaux, réalisés seulement au labo
ratoire, et il y en a d’autres tendant à étendre le champ 
d’application de produits déjà fabriqués à l’échcllc indus
trielle. Je  considère que la première série de travaux doit 
s’exercer en contact étroit avec la direction des labora
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toires de recherche, tandis que pour le second groupe, c’est- 
à-dire pour les expériences concernant des produits déjà 
fabriqués, celles-ci doivent être coordonnées par la direc
tion de la production, laquelle, en se tenant en étroit 
contact avec la direction commerciale, se trouvera en me
sure de suivre, dans le vif, les exigences et les désirs de 
la clientèle.

Il est facile d’évaluer les avantages que peut donner à 
l’entreprise une section bien organisée pour les applica
tions. Pouvoir suivre de près les exigences des consomma
teurs, offrir à ces derniers le moyen de faire étudier par 
des ingénieurs spécialisés, disposant d’un matériel- appro
prié, des problèmes d’application, c’est là, assurément, une 
conception moderne de l’organisation industrielle.

Dans l ’organisation intérieure de l’entreprise, la Section 
Développement peut avoir des répercussions favorables, des 
plus intéressantes. Le personnel technique des services de 
fabrication et une certaine catégorie de chercheurs, peu
vent être détachés pour un certain temps à la Section 
Développement pour y étudier des problèmes déterminés. 
De celle façon, il se produit un entraînement, de caractère 
nettement industriel, du personnel technique, lequel se 
trouvera solidement ancré dans les exigences commerciales, 
c’est-à-dire dans ce monde qui lui était resté inconnu ou 
qu’il connaissait mal. On sait combien, pour le plus grand 
détriment du progrès industriel, les techniciens de la pro
duction tendent à sous-estimer les problèmes de la clicn- 
lèle, et combien ils sont portés à ne pas reconnaître au 
client une capacité de critique au sujet de leurs produits, 
critique dont il est équitable de tenir compte. Je  pense 
que pour une certaine catégorie de chercheurs et pour les 
techniciens qui dirigent les services de production, le fait 
de pouvoir prendre contact avec les problèmes d’applica
tion et de suivre une certaine période d'entraînement dans 
la Section Développement, constitue véritablement un 
moyen d’enrichir leur patrimoine professionnel et, par 
conséquent, leurs capacités de critique ; donc un aiguillon 
à l’esprit inventif ; un moyen aussi, pour la direction de 
l’entreprise, de discerner, dans les cadres techniques, le 
personnel qui pourra renforcer les services commerciaux.

Je suis cependant d’avis que les chercheurs de haute 
classe doivent se tenir éloignés des recherches concernant 
l'application des produits, si ce n’est pour en être tenus au 
courant dans les grandes lignes fondamentales. Et cela 
parce que la recherche d’application étant généralement 
plus facile et agréable que celle des méthodes de création 
de nouveaux produits, il peut en résulter, dans le person- 
net attaché à la recherche pure, un déclassement du tonus 
de celle recherche.

Le d irecteur.

J ’en viens maintenant à esquisser, sous ses traits idéaux, 
la physionomie du directeur des recherches d’un grand or
ganisme. Je  crois qu’il faut rechercher en lui les qualités 
de l’organisateur, plutôt que celles du savant. De même, 
pour ce qui est des qualités d’organisateur, il importe de 
s’entendre sur le sens de ce terme : il ne doit pas seule
ment être organisateur d’hommes, mais aussi d’idées.

Sans paraître en contradiction avec ce que je viens de 
dire, j’ajouterai que le directeur des recherches doit inspi
rer le respect pour le patrimoine de connaissances et 
d’expériences qu’il possède ainsi que pour sa capacité d’ex
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primer, de coordonner et de critiquer les travaux accom
plis dans le laboratoire.

Plus, peut-être, que dans tout autre milieu de travail, le 
directeur des recherches peut se comparer au chef d’or
chestre, des gestes duquel dépendent l ’harmonie et l’effi
cacité des efforts des exécutants. Cette figure de dirigeant 
doit avoir le don de se faire des idées d’ensemble dans 
l’économie industrielle, et doit posséder un sens peu com
mun, voir plus loin que les problèmes immédiats qui se 
présentent, à un moment donné, au stade d’évolution. Il 
est, à mon avis, une autre qualité fondamentale qui doit 
être exigée d’un bon directeur des recherches : c’est de 
savoir, en temps voulu, renoncer à la paternité de certai
nes idées qu’il a eu à communiquer à ses collaborateurs. 
En réalité, bon nombre de celles-ci lui sont venues en 
raison de la position qu’il occupe ; en fait, c’est en raison 
de cette position qu’afluent vers lui des idées représentant 
l’effort commun de la collectivité placé* sous ses ordres.

Il faut donc que notre personnage ait la générosité de 
reconnaître les apports de ses collaborateurs à scs pro
grammes de travail.

Ayant ainsi esquissé dans ses traits essentiels la physio
nomie du directeur, examinons maintenant ses fonctions 
fondamentales. Même si l’activité au sommet de laquelle il 
se trouve placé est vaste, multiforme et ’telle qu’elle exige 
un certain état-major de collaborateurs, il doit connaître la 
pratique de l ’administration au moins dans ses grandes 
lignes, il doit savoir donner des instructions pour les four
nitures, il doit suggérer les conditions faites au personnel, 
donner des directives et des conseils pour la rédaction des 
rapports, il doit connaître assez bien les langues princi
pales, du moins en ce qui est nécessaire pour être à même 
de parcourir les publications techniques, il doit en savoir 
assez pour s’entretenir avec les physiciens, avec les natu
ralistes, avec les mathématiciens ; enfin, il doit intervenir 
directement dans le choix du personnel scientifique.

Je ne crois pas profaner la science, en émettant celle 
affirmation : il faut que le directeur d’une entreprise com
plexe sache lire un bilan dans le sens comptable que l ’on 
donne à cette expression. Puisqu’il doit exiger que les 
activités qui dépendent de lui soient soumises à des crité
riums d’une administration à la fois sage et moderne, il 
doit savoir critiquer et commenter le bilan comptable de 
l’activité des services placés sous ses ordres. Cela est indis
pensable pour des laboratoires d’une certaine importance ; 
il suffit de penser, pour s’en rendre compte, à l’importance 
des chiffres qu’une grande entreprise consacre aux recher
ches et aux éludes.

Si nous nous laissions entraîner à définir toutes les qua
lités et caractéristiques que l’on devrait exiger d’un direc
teur des recherches, nous nous apercevrions vite que bon 
nombre sont celles que l’on exige d’un bon dirigeant. Je 
ne pousserai donc pas cet examen plus loin ; toutefois, j’ai 
encore à dire à ce sujet quelque chose qui me semble digne 
d’être pris en considération.

Un laboratoire de recherches de moyenne ou de grande 
importance, doit toujours travailler à plein régime. Le co
mité de surveillance doit savoir fixer le nombre de tours 
de ce moteur idéal, et le directeur doit veiller à ce que la 
charge soit constante et le rendement en rapport. La ma
chine, si l'on me permet la comparaison, ne doit pas être 
soumise à des efforts excessifs ni à des mouvements trop 
lents et irrationnels.

Pour pouvoir surveiller la marche et le rendement du

Q iim ie et Industrie 7 (1 /2



CHIMIE & L M orand i. - O R G A N IS A T IO N  DE LA R E C H E R C H E  SC IEN T IF IQ U E  DANS L 'INDUSTRIE
INDUSTRIE

travail, le directeur ne doit jamais se trouver empêtré dans 
les détails ; il doit toujours être prêt à consacrer tout le 
temps nécessaire aux problèmes relatifs aux décisions de 
première importance ; pour peu que celles-ci restent en 
suspens pendant un temps dépassant les délais raisonna
bles, l’état d’esprit de ses collaborateurs, et par conséquent 
le tonus de toute l ’organisation, en souffriront.

Comme je le disais plus haut, le directeur doit avoir le 
courage de ne jamais considérer la propriété intellectuelle 
en ce qui le concerne. Je reviens sur ce point très délicat, 
car il effleure le concept de l ’esprit de sacrifice. Notre direc
teur idéal doit être satisfait dans son ambition lorsqu’il 
réussit à faire germer les idées et à créer l’ambiance favo
rable au développement des idées de ses collaborateurs. S’il 
a lui-même des idées en tant que chercheur, dans le cas 
où, comme il est à souhaiter, il provient de la carrière 
scientifique, il ne faut pas qu’il se mette en concurrence 
avec ses collaborateurs sur un problème en cours d’étude.

Un autre rôle important du directeur consiste à protéger - 
les chercheurs contre ceux qui voudraient inspirer et diri
ger leurs travaux, bien que manquant d’une préparation 
scientifique suffisante.

De la m éthode d 'équ ipe .

Je souhaite sincèrement voir entrer dans nos labora
toires, bannières déployées, le système adopté aux Etats- 
Unis, c’est-à-dire, celui qui consiste à réunir systématique
ment les chercheurs qualifiés, afin de les faire initier au 
programme de travail.

Le directeur ne doit pas craindre que son temps soit mal 
employé lorsqu’il le consacre à des conversations ou à des 
discussions avec ses collaborateurs. C’est, pour lui, la meil
leure méthode pour se tenir constamment au courant de 
leurs travaux.

D’autre part, en informant périodiquement ses collabo
rateurs des résultats et du développement du programme, 
il stimule leur intérêt et soutient leur enthousiasme.

C’est une chose que de lire, même attentivement, des 
rapports écrits, mais c’en est une tout autre que d’appren
dre de vive voix, dans les discussions, quels sont les idées 
et les tils conducteurs du développement de la pensée.

11 est également nécessaire de donner l’occasion aux 
chefs des diverses sections des laboratoires de pénétrer, 
pour ainsi dire, dans l’ambiance de la production, et même 
dans l’ambiance commerciale de l’entreprise, de façon à 
persuader les cadres dirigeants des nécessités de favoriser 
le développement des études et l’application des principes 
scientifiques dans le système de production.

Il faut parvenir à faire apprécier les investigations scien
tifiques et, par conséquent, le travail de recherche, dans 
toutes les branches de l’entreprise. Les amis chercheurs 
doivent avoir constamment présent à l’esprit ce fait que 
les idées peuvent naître partout ; dans les usines comme 
dans les bureaux, au siège commercial comme au siège 
administratif, chez les clients ou chez les fournisseurs, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il faut être réceptif, c’esl- 
a-dire organisé de telle sorte que rien n’échappe à l’exa
men auquel doivent être en mesure de se livrer rapide
ment les orgr'es compétents de l’entreprise.

Je  nourris, .t-on, une certaine tendresse pour les comi
tés. C’est vrai si l ’on entend par là que je m’efforce de 
tirer le meilleur parti des compétences individuelles. Du

»8

reste, quiconque a pu étudier de près l’organisation des 
colossaux organismes allemands, américains ou anglais, sait 
ce que l’on peut attendre du travail des comités, et les 
résultats auxquels ils peuvent arriver.

Pour une recherche nouvelle à entreprendre, dont l’objet 
présente une certaine portée, il y a un intérêt primordial 
à faire examiner la question par un comité formé de per
sonnalités vraiment compétentes, choisies dans les trois 
branches fondamentales de l ’entreprise : production, vente, 
administration. Cela servira, d’autre part, à renforcer da
vantage les rapports entre les trois activités et à créer l ’en
thousiasme sans lequel la vie de l’entreprise ne serait 
qu’une suite monotone de formalités bureaucratiques.

Les problèm es.

Au début de chaque année, le Comité de direction qui 
veille sur l ’activité des laboratoires, devrait établir la liste 
des problèmes destinés à occuper l’équipe des chercheurs. 
C’est un travail des plus importants et de grande respon
sabilité ; c’est pourquoi il y faut la compétence d’un comité. 
L ’expérience m’a enseigné qu’il est extrêmement difficile 
de mettre de l’ordre sur ce terrain lorsque les laboratoires 
travaillent depuis plusieurs années sans un programme 
précis et établi d’avance, et quand ils abordent les problè
mes sans que personne se soit soucié de les faire discuter 
au préalable par un cénacle de personnalités occupant, 
dans la vie économique et scientifique, des positions de 
grande responsabilité. Le classement des choses, des idées, 
des faits est toujours une opération ardue, parce que les 
limite des catégories ne sont jamais nettement définies, 
mais le classement constitue une méthode de grande valeur 
quand il faut procéder avec ordre aux éludes. Je  vais donc 
présenter un schéma à litre d’exemple, afin de faciliter la 
discussion sur ce point.

Avant tout, je crois qu’il faut distinguer les problèmes 
de longue portée, c’est-à-dire ceux qui demanderont le 
fravail de quelques années, des problèmes de réalisation 
rapide. Parmi ces derniers figurent la plus grande partie 
des perfectionnements apportés aux procédés de produc
tion, et les mesures, même importantes, à examiner sous 
le rapport de la concurrence.

Les problèmes de longue portée formeront pour ainsi 
dire le squelette de l’organisme scientifique du laboratoire 
parce qu’ils donnent généralement naissance à des ques
tions susceptibles de prendre une grande importance dans 
le système de production de l’entreprise. C’est aussi pour 
cette raison que je n’estime pas opportun de distinguer, au 
point de vue de la compétence et de l’emplacement dans le 
laboratoire, entre ces deux catégories de problèmes.

A chaque section devraient être assignés un problème 
central de longue portée et un certain nombre de pro
blèmes réalisables en un temps restreint. L ’organisation du 
travail des sections doit être assez élastique pour permettre 
que le problème de longue portée soit provisoirement mis 
de côté lorsque les autres problèmes l’exigent, ce qui dé
pendra des avantages d’ordre économique que l’entreprise 
pourra en retirer. Le directeur du laboratoire pourra, dans 
ce cas, examiner s’il ne contient pas de renforcer le per
sonnel de la section.

Faut-il laisser aux chercheurs d’un grand laboratoire 
toute liberté de choisir les sujets de leurs travaux, ou bien 
les astreindre à un programme rigide? La question est
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très débattue. Je  suis pour une liberté conditionnelle, non 
pas parce qu’elle représente le juste milieu entre les deux 
systèmes, mais parce que je connais 1’eiTet délétère de l’es
prit de caserne sur le terrain scientifique. Je  pense, d’autre 
part, qu’il y aurait, dans ce domaine délicat de l’activité 
productrice, de graves inconvénients à appliquer indistinc
tement des systèmes qui, sous une autre latitude, donnent 
de bons résultats. Les peuples latins portent en eux un 
caractère congénital à cette indiscipline qui, au cours des 
siècles, a donné des fruits splendides, dus à cette vivacité 
d’esprit, à ce don de saisir rapidement les problèmes, qui 
caractérisent notre race.

Il faut éviter absolument le chevauchement des ques
tions étudiées dans nos laboratoires, mais il y a lieu de 
noter toutes les idées qui peuvent jaillir de l’esprit des 
chercheurs. Il ne faut pas laisser abandonner trop vite un 
sujet de recherches, pour se jeter, téte baissée, sur quelque 
autre qui semble clair dans l’énoncé mais qui se révèle 
n’être qu’un mirage. Cependant, l ’organisation doit être 
telle qu’elle permette à chacun de se livrer à des essais 
d’orientation, afin de pouvoir commencer à proposer des 
idées nouvelles à la direction du laboratoire, et même à 
l’autorité collective supérieure — conseil ou comité — de 
qui dépend, en dernier ressort, la conduite des recher
ches.

Je veille constamment à ce que le plan et le règlement 
n’étouffent pas l’initiative, et ne forment pas une muraille 
infranchissable au cheminement des idées. Je pense donc 
qu’il ne faut pas que le programme établi par le comité 
de direction au début de chaque année, soit comme un 
réseau de fils barbelés, barrant la route aux idées nouvelles 
qui peuvent naître l’intérieur comme à l’extérieur du 
laboratoire. Bien entendu, ceci n’empêche pas qu’il faille 
considérer comme inadmissible que des problèmes nou
veaux soient inscrits au programme sans qu’on ait procédé 
au préalable à une enquête approfondie sous le rapport 
économique également ; ou bien que des problèmes qui 
auraient été retenus après un examen sérieux se volati
lisent et disparaissent sans que les personnes qui les ont 
proposés aient été consultées.

Au cours de cet exposé, j’ai peut-être à plus d’une re
prise donné l’impression d’une indulgence excessive envers 
les libertés prises à l’égard de cette organisation que moi- 
même je soutiens. C’est parce que mes idées sur le labeur 
scientifique et, par conséquent, sur son organisation, s’ins
pirent d’un profond respect de la personnalité et de la 
liberté intellectuelle du savant. Tout en estimant que l'on 
doit régler suivant des normes précises l’administration de 
la science, je me'suis bien gardé, et on l’aura noté, de faire 
allusion à la nécessité d’adopter un règlement ou des me
sures disciplinaires dans un organisme aussi vaste et com
plexe qu’un laboratoire de recherches.

Le laboratoire dirigé par le Professeur Ruzieka, à Zurich, 
est considéré comme un modèle par les savants américains 
qui l’ont visité. Et cependant, ces quatre-vingt-dix chimistes 
qui y travaillent déploient leur activité selon un ordre qui 
est devenu naturel, et qui a fini par être inséparable de cet 
institut. Ce ne sont pas le règlement et les défenses diver
ses, mais la discipline et le respect envers le milieu et l ’ins
titution, qui guident les rapports entre les chercheurs. 
C’est, peut-on dire, l ’état de grâce vers lequel tendent nos 
aspirations; mais pour atteindre cette éducation il faut 
passer par- des stades qu’une organisation raisonnée peut 
former.

R étrib u tio n . G ra t if ic a t io n s . Prim es.
Nous en venons maintenant à un point délicat pour les 

administrateurs parcimonieux : la rémunération des cher
cheurs. Je dirai tout de suite que je ne vois pas d’un bon 
œil la participation des savants aux bénéfices que l ’entre
prise peut réaliser sur le plan industriel par suite de l ’ap
plication de découvertes d’ordre scientifique. La recherche 
est une chose, la réalisation de bénéfices industriels en est 
une autre — et qui en diffère essentiellemenu. Cependant, 
les appointements du vrai chercheur doivent être établis 
non seulement selon la valeur de celui-ci, mais aussi selon 
la rétribution des hommes qui, dans les affaires, l’industrie 
et la finance sont d’une importance comparable, même si 
cette comparaison — surtout chez nous —  n’est pas tou
jours facile. Quels sont les points de comparaison ? Surtout 
si l’on considère la carrière brillante, par les titres, les 
honneurs, les rapports sociaux, de ceux qui sont sur la 
scène de l’économie industrielle, le parallèle est malaisé.

Je crois que la question peut être résolue plus équitable
ment lorsque la direction supérieure de l'entreprise est 
représentée par au moins un de ses membres, d’une auto
rité reconnue, dans le Comité de direction des recherches 
d’organisation des recherches. Dans ce cas, les mérites, les 
capacités, le rendement des hommes de laboratoire —  étant 
jugées aussi par une personne qui, dans d’autres conseils, 
discute et donne son opinion sur des dirigeants et des 
membres de la production, de l’activité commerciale et de 
l’administration — seront évalués avec la même mesure 
appliquée à tout le personnel de l ’entreprise.

Mais il faut encore observer que, dans le cas des cher
cheurs, il faut plus de temps que dans un service de réa
lisation pour connaître les résultats d’un système déter
miné de travail ou d’une recherche de caractère scienti
fique. Dans certaines grandes organisations étrangères, j’ai 
vu adopter sur une vaste échelle le système des primes ; 
nous en reparlerons plus loin.

Pour les hommes de laboratoire, il faut encore tenir 
compte d’un autre élément qui se traduit pour eux dans un 
sens négatif : c’est l ’aspect extérieur de leur carrière. Dans 
un grand organisme industriel, une succession de grades 
correspondant â peu près aux galons qui expriment la res
ponsabilité et l ’autorité dans l’armée, satisfait l’ambition et 
présente aux membres des divers services celte échelle que 
l’on nomme habituellement « carrière ». Du reste, à parler 
net, l ’homme est sensible aux titres, aux grades, aux 
galons, aux honneurs, et souvent ce clinquant brillant 
prend le poids de l’or dans le règlement des comptes entre 
capital et travail.

Si, comme je le crois, c’est là une réalité de fait, il faut 
en tenir compte. Il peut, à première vue, sembler déplacé 
d’affubler les chercheurs de grades, mais si ces considéra
tions sont fondées, je proposerais de ne pas négliger l’occa
sion d’instituer une certaine hiérarchie, comportant, par 
exemple, les grades suivants : chimiste d’élite, chimiste 
émérite, premier physicien ou chercheur en chef, etc...

Quand je pense qu’aux Etats-Unis, où les titres de noblesse 
ont été abolis et où l’on fait usage avec parcimonie des 
titres académiques, on s’est livré, à une certaine époque, à 
des folies pour obtenir le titre de chevalier de la Couronne 
d’Italie, j’adopterais volontiers, pour les grands laboratoires, 
le classement en usage précisément là-bas, c’est-à-dire chi
miste de l rB, 2' et 3e classe ; de même, je tâcherais de don
ner quelque lustre aux titres de chef de section, chef de 
groupe, et ainsi de suite.
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Quant aux primes en argent, il faut convenir qu’il existe 
des raisons pour et au moins autant contre. Les difficultés 
inhérentes à une distribution équitable de ces primes sont 
dues à des considérations de divers ordres. Un chercheur 
concentre tout son zèle et tout ce dont il est capable sur 
un problème ardu, sans grandes probabilités de succès ; 
grâce à un heureux départ, un autre trouve rapidement 
une solution brillante qui lui permet de réaliser un pro
duit d’un succès assuré. On peut devoir décider, d’autre 
part, si le mérite du résultat obtenu revient au chef de 
section ou au modeste opérateur; il faudra juger si c’est 
un mérite qu’il y ait lieu de reconnaître sous une forme 
tangible, que d’avoir l’aptitude à la collaboration, le don de 
communiquer l’enthousiasme, qualités de premier ordre, 
mais qui ne suffisent pas à elles seules pour mettre en 
lumière les capacités personnelles, les caractéristiques in
dustrielles dans le travail patient du laboratoire. Comme 
on le voit, s’il fallait établir pour chaque chercheur un 
livret sur le modèle de ce qui se fait dans les écoles, il 
faudrait faire subir à l’intéressé trop d’épreuves pour lui 
attribuer une prime. Peut-être, dans ces conditions, vaut-il 
mieux opérer sur les appointements et n’attribuer des 
primes que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Plutôt que des primes en argent, il est souvent intéres
sant d’encourager les chercheurs par des bourses de voyage 
à l’étranger, avec participation à des congrès scientifiques, 
dans le cadre de leur compétence et de leur préparation.

On reproche souvent aux savants attachés aux labora
toires industriels d’être peu communicatifs. En effet, ils 
donnent rarement des conférences et écrivent peu d’arti
cles et moins encore de livres. Mais comment pourraient- 
ils le faire avec le peu de temps dont ils disposent person
nellement? Et comment sauvegarder les intérêts de l ’en
treprise par le maintien du secret pour la sauvegarde d’un 
brevet? Ces questions résolues, comment trouver les 
moyens de rédiger un article bien présenté sur une ques
tion destinée à intéresser une élite limitée à un petit nom
bre de lecteurs ? Et pourtant, les résultats d’une conférence 
publique bien préparée, la publication d’articles scientifi
ques qualifiés, sont des raisons de satisfaction légitime pour 
l’auteur. N’oublions pas, d’autre part, qu’ils sont toujours 
une source de réputation pour la maison où le savant 
exerce son activité. Ces manifestations doivent être encou
ragées et doivent valoir à ceux qui en sont dignes les quel
ques jours de liberté payée nécessaires pour qu’ils puissent 
rédiger à loisir leurs articles.

Rapports entre l'U n iversité  e t les laborato ires 
industriels.

Je considère comme un axiome le principe suivant : la 
recherche pure, c’est-à-dire celle qui précède les applica
tions, naît et se développe à l’Université. Pour peu que l’on 
néglige ce principe, tout l’édifice de la recherche scienti
fique menace de s’écrouler. Tous les prêtres de la science 
— professeurs ou savants universitaires, chercheurs ou sa
vants de l’industrie — ont intérêt à ce que le terrain d’ac
tion des uns ne se confonde pas avec celui des autres.

Puisque je crois que nous sommes tous d’accord sur cette 
affirmation, j’ajouterai tout de suite que, même en ce cas, 
on ne peut pas s’en tenir à des plans trop rigides. Les 
mêmes rapports entre Université et Industrie — entre
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science pure et science appliquée —  que je souhaite tou
jours plus étroits, et finalement intimes, nous portent à 
considérer une collaboration destinée à rendre plutôt dif
ficiles les délimitations des champs d’action respectifs. C’est 
pourquoi je préconiserais de détacher dans les laboratoires 
universitaires des chercheurs encadrés dans l’industrie ; de 
même, j’approuverais que certaines recherches soient pour
suivies dans des laboratoires industriels, lorsque ceux-ci 
oiïrent des possibilités particulières et un outillage appro
prié. Je  pense toutefois que le précepte énoncé doit toujours 
maintenir sa pleine valeur lorsqu’il est appliqué avec bon 
sens, ce bon sens qui est toujours le suprême régulateur 
de l’activité humaine.

Une question très discutée, surtout dans les milieux uni
versitaires, c’est celle de la collaboration des savants dans 
l’industrie, ou de leur rôle comme ingénieur conseil.

On parle de la nécessité de sauvegarder l’indépendance 
de la science, des dangers de la corruption et Ton finit tou
jours par se perdre dans des discussions byzantines. La 
réalité, c’est qu’en Europe, de l’Allemagne à l’Angleterre, 
et aux Etats-Unis, le système des contacts entre l’Univer
sité et les grands laboratoires industriels a permis toutes 
ces conquêtes et ce progrès des connaissances qui depuis 
cinquante ans représentent la raison même de notre fierté 
d’hommes modernes vivant au centre ou à la périphérie du 
système scientifique.

Pour cette raison, je suggérerais de tâcher de rendre 
plus fréquents — et cela pas seulement dans les rapports 
personnels d’amitié — les contacts entre universitaires et 
chercheurs industriels. C’est ainsi que les professeurs de 
Facultés peuvent être invités à faire partie de comités de 
recherches institués par des industries ; on peut leur offrir 
l’occasion de donner des conférences ou des cours compor
tant un nombre restreint de leçons. De cette façon, les 
chercheurs industriels bénéficieront des enseignements fon
damentaux du professeur d’université, tandis que celui-ci 
profitera des idées suggérées par les exigences de l’indus
trie, en vue du progrès technique de la production. Nous 
avons tous intérêt à améliorer le rendement de la transfor
mation des matières premières et à découvrir de nouvelles 
sources d’énergie.

Pour ces raisons, je suis convaincu que si les rapports 
entre notre Conseil National de la Recherche et les grands 
laboratoires devenaient plus intimes, grâce à l’adoption offi
cielle de plans de liaison rationnels — comme cela a été 
réalisé en Grande-Bretagne pendant la guerre — plans res
pectueux de l’autonomie indispensable aux recherches de 
caractère industriel, on accomplirait un progrès considéra
ble vers cette coordination des efforts, qui se traduit tou
jours par une économie d’énergie et de temps, et, par 
conséquent, d’argent.

Mais n’oublions jamais que les buts de l’Université sont 
différents de ceux de l ’industrie. Celle-ci ne doit pas faire 
prévaloir ses intérêts immédiats, sous peine d’entraîner 
une décadence de la science, et tôt ou tard du progrès 
industriel. Nous autres, industriels, nous devons accorder 
à l ’Université le degré de respect qui lui revient, et faire 
en sorte qu’elle soit véritablement îe temple de la Science 
destiné à maintenir vivant le flambeau de la connaissance 
désintéressée et à former de nouveaux adeptes. Gardons- 
nous donc de distraire à l’excès les professeurs de leur 
mission, afin qu’ils puissent continuer à former de nou
velles recrues pour la science et pour l’industrie.

Il y a quelques jours, M. le Professeur Ruzicka disait à
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ce sujet qu’il faut faire vivre et s’épanouir la chimie pure 
afin que vive et prospère la chimie appliquée de demain, 
comme celle d’aujourd’hui vit sur la chimie théorique 
d’hier.

Je  ne puis négliger de faire ici une brève allusion aux 
difficultés dans lesquelles se débattent les instituts univer
sitaires ; elles sont tellement connues que je puis me dis
penser de les énumérer. Je reproduirai plutôt un passage 
de Vohviler, auteur que j’ai déjà cité plus haut : « Après 
la fin de la guerre, les universités américaines ont été sur
chargées d’étudiants, et il leur est devenu de plus en plus 
difficile d’accomplir leurs fonctions principales, à savoir 
de reculer les frontières des connaissances fondamentales. 
De là est résultée la nécessité de plus en plus urgente 
d’une aide financière aux instituts d’enseignement. A moins 
que la charge de fournir les fonds ne retombe sur le Gou
vernement fédéral, ce que beaucoup verraient d’un bon 
œil, l’industrie sera appelée, dans une mesure croissante, 
à contribuer aux besoins des départements scientifiques des 
universités, et cela non seulement pour l’élude de questions 
et de projets déterminés, mais pour les recherches scien
tifiques fondamentales d’intérêt général. »

Que ces paroles nous soient de bon augure et nous 
fassent espérer voir nos Facultés scientifiques sortir de cet 
état de découragement qui les paralyse : le monde entier 
souffre du môme mal et si nous en souffrons tout particu
lièrement, souvenons-nous que nous avons, du fait de notre 
pauvreté, pris depuis longtemps l’habitude d’obtenir le 
maximum de résultats avec le minimum de moyens. Du 
reste, les allusions que je viens de faire au resserrement 
des rapports entre l’Université et l’incTustrie pourront nous 
aider à trouver le remède à celle situation.

Sém inaires ou cénacles d 'entreprises.

Lorsqu’une entreprise atteint un certain degré de déve
loppement, elle peut donner à ses collaborateurs des satis
factions que les individus ne seraient pas en état de se 
procurer par leur initiative. Une expérience récente a dé
montré le remarquable succès que peut avoir l’institution 
d’une série de conférences ou de leçons de physique théo
rique, données par des savants distingués, dans une grande 
entreprise. Des tentatives analogues peuvent être faites 
dans d’autres branches de la connaissance, toujours en 
ayant soin de les faire précéder d’une enquête parmi le 
personnel, afin de rendre compte au préalable du degré 
d’intérêt que cette initiative pourra rencontrer. La dépense 
est toujours minime, tandis que les avantages pour l’entre
prise peuvent être très importants, considérant l’accroisse
ment du patrimoine professionnel, des collaborateurs, la 
consolidation des rapports entre personnel et entreprise, 
l’encouragement à la naissance d’idées nouvelles en vue 
de nouvelles initiatives ou de l’amélioration de ce qui se 
pratique déjà.

A dm in istra tion  de la recherche .

Il n’est pas douteux qu’une bonne organisation des re
cherches n’entraîne des frais élevés, mais tôt ou tard ces 
dépenses donnent des bénéfices tels que, s’ils pouvaient 
être comptabilisés, ils inciîeraient la direction à consacrer 
aux études des sommes très considérables, au risque de
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rompre l’équilibre du bilan de la société et de créer pour 
les chercheurs un milieu de luxe qui menacerait de sté
riliser leur cerveau. Mais nous n’en sommes pas là.

L ’histoire récente de l ’industrie nous montre que les 
laboratoires de recherches furent, à l ’origine, considérés 
comme un luxe servant tout au plus à donner un certain 
prestige et un renom à l’entreprise. Par la suite, du fait 
de succès obtenus par les chercheurs, on commença à pen
ser que les laboratoires étaient un moyen audacieux sus
ceptible, dans les cas les plus favorables, d’augmenter les 
bénéfices de l’entreprise. Aujourd'hui, on peut affirmer en 
conscience qu’une grande entreprise ne peut, à la longue, 
vivre sans une organisation de recherches. Joignant ma 
voix à celle de nombreux autres industriels du monde 
entier, j’affirme que les laboratoires de recherches sont 

v l’élément véritablement essentiel des organisations indus
trielles. Et je m’empresse d’ajouter : à condition que les 
fonds considérables engagés et le nombreux personnel atta
ché à ces laboratoires exercent leurs fondions respectives 
dans une organisation rigoureusement étudiée dans tous 
ses détails.

Je fais grâce aux lecteurs des chiffres en dollars, trop 
souvent cités à ce propos et qui n’ont pas de sens dans 
les comparaisons. Ce sont les administrateurs qui doivent 
faire leurs comptes chez eux, et selon leurs propres vues, 
souvent mal interprétées parce que trop de personnes ne 
disposent pas des éléments nécessaires pour les juger.

Un sondage auquel je me suis livré sur la base de 
données officielles et de rapports internes concernant plu
sieurs grands groupements modernes dé l ’industrie chimi
que allemande à l’époque où elle se trouvait en plein essor 
et en temps de paix, m’a fourni les conclusions suivantes : 
généralement, les frais pour les recherches représentaient 
1,70 % du montant des ventes. Ce chiffre a une valeur 
indicative parce que le chapitre « frais de recherches s ne 
peut avoir un champ absolument défini.

Ces indications sont confirmées par le résultat de son
dages effectués aux Etats-Unis, sondages qui évaluent à 
2 % le coût des recherches établi sur le montant des 
ventes. Il paraît que ce pourcentage est en hausse par suite 
de l’action de la concurrence intérieure en Amérique. Dans 
le rapport du Conseil d’administration de la Société Monte- 
catini du mois d’avril 1948, on lit que l ’importance des 
ventes en 1947 a été, pour ce groupe d’industries, de 
60 milliards. Il faut noter que l’activité de la Montecatini 
n’est qu’en partie seulement d’ordre chimique et que cer
tains secteurs comme celui de l’électricité sont bien diffé
rents et éloignés de notre champ d’investigation ; c’est ainsi 
que les recherches minières n’ont rien à voir avec les 
recherches telles que nous les entendons.

Pour conclure, je dirai que nous autres, Italiens, nous 
devrions réfléchir longuement sur la nécessité d’accorder 
plus d’attention au problème des recherches scientifiques 
et industrielles. Cet « espace vital ® que nous croyions con
quérir par les armes, nous pouvons le trouver dans le 
travail de recherche, pour améliorer les activités indus
trielles et agricoles en cours, et en créer de nouvelles. 
Economisant sur d’autres postes, nous devrons courageu
sement engager des sommes non moins considérables, — 
relativement parlant — que celles prévues dans des pays 
plus riches, précisément pour qu’ensuite puissent surgir de 
nouvelles sources de richesses qui feront appel avant tout 
au labeur, à l’intelligence, à la vivacité de conception et 
à la ténacité.
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Construire l'usine 
avec ou sans architecte ? 11

La construction de l'usine est une oeuvre multiple et complexe qui atteint aux pro
blèmes humains les plus graves. Des arguments exposés en faveur de l'intervention de 
l'architecte se dégage l'idée de sa mission dans le domaine industriel : concevoir et 

bâtir à la mesure des techniques, des cités et des hommes.

C e  déjeuner-débat fut inauguré par une courte allo
cution de M. Bienaimé, qui tint à saluer, en sa 
qualité de président de la Société de Chimie 
Industrielle la personne de M. Tiselius, profes

seur à l’Université d’Upsal, prix Nobel de chimie et mem
bre des plus importantes sociétés scientifiques, qui avait 
bien voulu honorer de sa présence cette manifestation.

La parole fut ensuite passée à M. F. Vitale, architecte 
en chef des Bâtiments civils et des palais nationaux, in
génieur des Arts et Manufactures, professeur à l’Ecole na
tionale supérieure des Beaux-Arts, à qui était dévolu le 
rôle de présenter le thème de la discussion : « Construire 
l’usine avec ou sans architecte ? ».

Ce problème qui, suivant les propres paroles du rap
porteur « est presque à l’échelle nationale », vaut d’être 
repris et en entier. « Qu’est-ce que l’usine ? Qu’était-elle ? 
» Que doit-elle représenter? Priorité de la technique, de 
» l’homme, ou de l’argent ? Si l’on parvient à formuler 
» un concept de l’usine, on saura peut-être en établir le 
» programme, les moyens, et on verra qui doit la cons- 
» truire. »

L’usine, d’après M. Vitale, « est un organisme vivant où 
» se meuvent les complexes hommes-machines décou- 
» verts par le biologiste du travail ; c’est un organisme 
» inséré dans un cadre de nature et d’humanité. Elle est 
» faite pour l’homme au travail et toute production exi- 
» géant un ordre, son programme correspond à cet ordre, 
» pensé et transcrit noir sur blanc ». A priori, ce pro
gramme traduit l’énoncé des besoins et la future usine 
portera l’empreinte des facteurs qui ont présidé à son 
élaboration.

L ’usine, dit encore l’orateur, est « un outil de production, 
» un milieu de travail et aussi un élément du site qui 
» occupe une place de choix dans l’espace à trois dimen- 
» sions. Technique en son principe, elle vient préoccuper 
» le constructeur, l’urbaniste, le dirigeant. Pourquoi ne 
» serait-elle pas une belle chose ? Ainsi apparaît toute la 
» portée du programme industriel et des valeurs hu- 
» maines qu’il enferme : l ’équipement technique, apanage

(1) XLIP Déjeuner- Débat de la Société de Chimie Industrielle, 
26 avril 1950.

» do l ’ingénieur ; l’abri et le site, domaine du technicien 
» de la construction et de la cité, les uns et les autres au 
» service des hommes qui en vivent ».

Pour M. Vitale, l’usine, c’est « l’organisme vivant es- 
» sentiel de notre civilisation, non pas l’enfant né du calcul 
» ou du hasard, mais le fruit d’une création volontaire et 
» continue. Construire l’usine, c’est donc concevoir, choisir 
9 articuler, bâtir, monter, exploiter, mettre en œuvre les 
» moyens de la technique industrielle et de l’art de bâtir 
» avec intelligence et sensibilité ; c’est organiser l’espace, 
» c’est faire œuvre d’architecture.

» Les créations industrielles sont généralement plus 
» vastes, plus simples et plus caractérisées que celles des 
» bâtiments d’habitation. Comme les ouvrages d’art, aux- 
» quelles elles s’apparentent par leur individualité et 
» leur insertion dans le site, les installations industrielles 
» réclament l’intervention de l’architecte. Celui-ci dispose 
» pour cela de ressources connues, les unes traditionnelles, 
» d’autres plus actuelles, nées de cette technique qu’il 
» a mission d’abriter. L ’essor scientifique du xix' siècle 
» est fruit de l’invention ; aux exigences présentes répon- 
» dent les découvertes des matériaux neufs qui selon le 
» clair argument de M. Caquot, donneront leur nom à 
» l’âge que nous vivons ; l ’âge de l ’acier, du béton, des 
» plastiques. Ainsi l’usine qui n’était hier encore qu’une 
» carcasse de bois, d’acier, de béton armé ou de verre, 
» est dotée aujourd’hui d’aménagements aussi complexes 
» que nos maisons (chauffage, climatisation, lumière, 
» couleur, isolation, insonorisation, etc.). Tout ceci touche 
» particulièrement au « facteur humain », qui, en défini- 
» tive, est, aux yeux de M. Vitale, le nœud de la question. 
Car le plus grand mal est, en effet, « d’avoir mis cent 
» ans pour s’apercevoir que l’homme est la première des 
» richesses, et qu’un lieu de travail ne doit pas engendrer 
» la misère physiologique, ni suinter l’ennui ».

Après un tour d’horizon rétrospectif sur les réalisations 
passées, M. Vitale constate avec joie la présence en France, 
depuis une dizaine d’années, d’une autorité en matière 
d’urbanisme, et d’une codification de l’aménagement du 
territoire. Il rappelle en passant, l’excellente garde montée 
par les Services de l’Aménagement de la Région parisienne, 
ainsi que par ceux du M.R.ti. Puis, évoquant les conceptions
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des bâtisseurs d’autrefois, œuvre d’un seul homme, il 
opposa celles des nouvelles lignées de constructeurs plus 
savants, aboutissant à la dualité de l ’ingénieur et de l’ar
chitecte.

« Aujourd’hui, les voici l ’un et l ’autre habilités à cons- 
» truire au nom de la science et au nom de l’art. Formés 
» depuis deux siècles par des voies différentes, l’ingénieur 
» et l’architecte se sont passablement méconnus. Us igno- 
» raient et s’opposaient peut-être, car ils évoluaient dans 
» des plans où nulle rencontre n’était possible. Or, la 
» précision de l’un engendrait la sécheresse, et parfois, 
» l’imagination du second, le désordre.

» Voici un demi-siècle, ces deux plans parallèles se sont 
» rapprochés. Les étudiants reçoivent la même culture, 
» les notions techniques et plastiques pénètrent dans la 
» vie et jettent des « ponts » entre les hommes de calcul 
» et les hommes de l’imagination. Des élèves des grandes 
» écoles techniques et des écoles d’art se mêlent et 
» coopèrent. De jeunes ingénieurs de Polytechnique, de 
» Centrale, des Ponts et Chaussées, du Génie Maritime, 
» viennent apprendre l ’architecture à notre Ecole Supé- 
» rieure des Beaux-Arts. Aujourd’hui, l’enseignement 
» scientifique est parallèle à l’enseignement .fondamental 
» de l’architecture, et occupe au moins le tiers de la sco- 
» larilé. » D’autre part, poursuit M. Vitale, « les grandes 
» écoles d’ingénieurs se sont très honorées de posséder 
» un cours d’architecture. L ’art de bâtir s’enrichit depuis 
» cent ans de matériaux et d’énergies multiples, au point 
» que nul ingénieur ne doive l ’ignorer. La chaire d’archi- 
» lecture à l’Ecole polytechnique, d’Urbanisme à l ’Ecole 
» des Ponts et Chaussées, sont des appoints de culture gô- 
» nérale. Aussi les futurs ingénieurs et les futurs archi- 
» tecles pourront-ils parler le même langage devant 
» l’œuvre commune. »

A l’architecte, toutefois, appartiendra l’art de composer, 
c’est-à-dire, suivant l’opinion de M. Vitale, « de pénétrer 
» un thème, comparer les éléments, les critiquer et en 
» exprimer les fonctions en une œuvre unique d’analyse 
» et de synthèse. Composer, pour l’architecte, c’est la part 
» spirituelle de l’art de bâtir qui échappe à l’ingénieur, 
» à moins qu’il ne soit né architecte sans le savoir. Un 
» thème aussi riche de sens et de conséquences qu’une 

. » œuvre industrielle ne souffre pas de médiocrité. Il veut 
» être pensé, inventé, créé dans son ensemble. Or, il 
» n’y a pas d’œuvre commune sans création, ni d’in- 
» vention technique sans imagination s.

Donc, l’usine sera l’œuvre commune de l’industriel et 
de son architecte ; mais comment s’exercera l’activité de 
l’un et de l’autre? « Si l’architecte esL majeur pour les 
» programmes d’habitation, il attend de l ’industriel l’ex- 
» posé de ses besoins et de ses projets. Spr cette donnée 
» initiale, l’architecte bâtira son premier programme 
» qu’il éprouvera par une ou plusieurs esquisses, que la 
» critique amènera, pas à pas, à perfectionner. Toutefois, 
» si l ’architecte est appelé trop tard, alors que les avanl- 
» projets sont déjà établis, il saura faire contre mauvaise
» fortune bon cœur, non pour camoufler les choses inar-
» rangeables, mais pour tourner les difficultés, tirer parti 
» des exigences techniques en affirmant les contraintes, s

Tout ceci exige donc « une véritable élaboration en 
» commun, chacun apportant alternativement sa part, 
» avec l’esprit de finesse et l ’esprit de géométrie qui s’af-
» frontent en nous même au cours d’une création. Que
» l’architecte ne veuille pas, dès le début, bouleverser et
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» imposer une plastique, sans doute, mais que les in- 
» dustriels, à leur tour, consentent à faire, ou à laisser 
» faire, un programme précis et stable.

» Une telle coopération exige, de part et d’autre, un 
» langage commun, des concessions mutuelles de la 
« technique et de la plastique, pour tout dire le « fair play « 
» do l’esprit d’équipe, dont l’architecte, maître de l ’œuvre, 
» restera l’animateur jusqu’à la fin de sa mission ».

L ’œuvre ainsi comprise a permis d’édifier des bâtiments 
modèles comme « l’usine verte » du Dr Débat, les usines 
de la S-C.A.L. à Issoire, la station hydroélectrique de Génis- 
siat.

Ayant ainsi conclu, M. Vitale laissa à M. Chevcnard, 
membre de l'Institut de France, directeur scientifique de 
la Société Commentry, Fourchambaull et Decazeville, le 
soin d’exposer le rôle de l’architecture, dans la conception 
des laboratoires, en particulier des laboratoires industriels 
de recherches et de contrôle.

Après avoir rappelé que « l’étude approfondie d’un 
» bâtiment en fonction de sa destination scientifique est, 
» dans l’industrie française, une acquisition relativement 
» récente », l’orateur brossa un tableau suggestif du labo
ratoire d’autrefois, que beaucoup d’entre nous ont connu, 
logé dans des bâtiments insalubres, mal éclairés. « Cette 
» inadaptation, poursuit-il, résultait de l’incompréhension, 
» si souvent dénoncée, de notre industrie à l’égard de la 
» fonction scientifique, sans doute parce que les résultats 
» financiers d’un laboratoire figurent, au moins dans 
» l’immédiat, sur la colonne c dépenses ». Ne critiquons pas 
» nos pères, mais réjouissons-nous de voir se développer 
» la foi dans l’efficacité industrielle de la science, et sur- 
» tout cherchons à combler l’avance que nous avons laissé 
» prendre à l’étranger.

» Dans un passé plus récent, quelques usines, parmi 
» les plus évoluées, ont étudié leurs laboratoires en fonc- 
» lion des opérations projetées de recherches ou de con- 
» trôlc. Mais le projet était demandé au seul bureau 
» d’études, dont l’œuvre était, en général, imprégnée de 
» sécheresse. 11 faut arriver à une époque récente pour 
» enregistrer un recours à l’architecte, dont c’est cepen- 
» dant le métier de prévoir un bâtiment pour une fin 
» déterminée. D’importants- laboratoires actuellement en 
» construction (Saint-Gobain, IRSID) montrent en partie 
» comblé le fâcheux hiatus entre l’ingénieur et l’archi- 
» tecte ».

Puis, passant aux préoccupations générales devant gui
der de telles réalisations — lesquelles varient de toute évi
dence suivant leur destination — M. Chévenard souligna 
les deux points qui ont surtout retenu son attention, a II 
» est indispensable, dit-il, de prévoir « grand ». La pro
duction d’une usine sidérurgique, par exemple, n’évolue 
que lentement, parce qu’elle dépend de conditions relati
vement stables : approvisionnements, débouchés, main- 
d’œuVrc disponible, etc. Citant un exemple plus personnel, 
il poursuivit : Depuis quarante ans que je suis attaché
» aux aciéries d’Imphy, la production annuelle se main- 
» tient entre 12 et 20.000 t, et il serait déraisonnable 
» d’envisager un accroissement massif dans un délai de 
» quelques dizaines d’années : c’est dire que la surface 
» occupée par l’aciérie proprement dite est demeurée 
» presque la même, et n’est pas appelée à croître beau- 
» coup. Mais-les installations ont beaucoup changé, parce 
» que la qualité des fabrications a profondément évolué. 
» Les fours Martin ont fait place aux fours électriques à
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» parce que des aciers très spéciaux ont succédé aux aciers 
» lins et aux aciers faiblement chargés en additions.

» Il en est résulté un accroissement considérable du 
» travail scientifique, à tel point qu’au lieu d’un labora- 
» toire unique comme en 1910, on compte maintenant un 
» laboratoire de recherches chargé de préparer l’avenir, et 
» trois laboratoires de contrôle (les valeurs d’usage étant 
» devenues plus nombreuses et d’une réalisation plus 
» délicate, pour une môme technique d’investigation les 
» appareils ont tendance ii se multiplier). En face de ce 
» foisonnement inévitable, il convient donc de réserver une 
» place suffisante pour y mettre en œuvre des techniques 
» encore imprévisibles, mais qui ne manqueront pas de 
» surgir. On peut admettre que l’importance d’un labora- 
» toire mélallographique, par exemple, est appelée à dou- 
» bler à peu près tous les dix ans. »

Faisant suite à celte première considération, M. Cheve- 
nard aborde alors la seconde, celle d’ordre esthétique. 
« Nombre d’industriels français, affirme-t-il, semblent 
» admettre que la laideur et l’inconfort sont en quelque 
» sorle les critères du caractère utilitaire d’une installation. 
» 11 n’en est rien heureusement, et maintes réalisations 
» étrangères conduisent à une conclusion tout opposée. 
» Donner au personnel la satisfaction de travailler dans 
» un cadre ordonné, propre, harmonieux, conçu avec quel- 
» que souci d’élégance et de beauté, c’est accroître la joie 
» au travail. Or, conclut l’orateur, « c’est surtout dans 
» un laboratoire, et plus particulièrement dans un labo- 
» ratoire de recherches, que la joie au travail est un fac- 
» teur important, dominateur môme de l’efficacité. Le 
» travail du chercheur, chercheur d’usine ou chercheur de 
» science pure, s’apparente en effet à celui de l’artiste. Et 
» il n’est peut-être pas de domaine où les ambitions du 
» conducteur d’hommes le plus philantrope ne s’identi- 
» fient aussi exactement aux préoccupations intéressées de 
» l’homme d’affaires le plus réaliste. »

On entendit ensuite M. Le Corbusier, architecte, dont les 
audacieuses réalisations sont bien connues.

Reprenant le concept de la joie de vivre, esquissé par 
M. Vitale, et celui de la joie au travail, exposé par M. Che- 
venard, M. Le Corbusier — suivant les termes de M. Clau- 
dius Petit dans ses conclusions — « s’exprima sur un plan 
» différent, en prophète, parlant des splendeurs naturelles 
» que l’on doit introduire dans le travail quotidien, et des 
» joies essentielles qui ne peuvent être données à l’homme 
» que par les contacts de plus en plus grands qu’il peut 
» avoir avec la nature ».

Il souligna également l’importance de 1’ « unité con
forme », comme condition nécessaire d’un organisme, de 
la collaboration de l’ingénieur et de l’architecte, et montra 
la tâche immense d’organisation industrielle pour dominer 
la machine. Il conclut en déplorant que l’enseignement pré
parant â celte profession, parfait en théorie, ne corres
ponde pas complètement, en pratique, à la tâche qui lui 
est réservée.

M. Ferrand, docteur en médecine, gérant-fondateur du 
Bureau pour l’application des Techniques de l’IIomme à 
l’Industrie et à la Reconstruction, exposa ensuite le pro
blème du facteur humain dans l’usine, en fonction de 
l'homme, sujet dont le rapporteur du débat avait fait 
entrevoir l’importance.

M. Ferrand, spécialiste de la médecine du travail, et, 
de ce fait, parfaitement au courant de la question, estime 
que c’est à l’industriel de définir son plan de réalisation.

loi

Selon son opinion, si l’on veut penser vraiment en 
fonction du facteur humain, le programme se résume aux 
trois points suivants : étude des besoins de la production 
(qui peuvent être très fiuenls), leur comparaison en fonc
tion des besoins de l ’homme (c’est-à-dire l’analyse des 
menus phénomènes de vie de. l ’usine qui peuvent avoir 
une extrême importance dans la conception architecturale) 
et élude de l’équipement social de l ’entreprise (c’est-à- 
dire l’examen des meilleures conditions possibles de vie 
des travailleurs, correspondant à des besoins réels).

Telles sont, dit en terminant M. Ferrand, les considéra
tions qui devront jouer dans la conception d’ensemble 
devant être remise à l’architecte, et il en conclut qu’il 
serait bon, en outre, chaque fois que l ’occasion se présente, 
de faire participer le personnel à l ’élaboration du pro
gramme (les résultats obtenus ont été, très souvent, par
ticulièrement appréciables).

Prenant ensuite la parole, M. Lods, architecte, s’efforça 
de montrer les difficultés qu’affronte l’architecte, et qu’il 
a bien du mal à surmonter au milieu d’un monde qui 
calcule trop juste (surtout en ce qui concerne les travaux 
de l ’esprit), et dont la vision d’avenir est trop étroite. A 
son avis', trois conditions sont nécessaires pour une bonne 
réalisation industrielle : un programme défini (rôle de 
l’industriel ou de l’ingénieur), une étude technique en
tièrement au point (rôle de l ’architecte), enfin une exécu
tion parfaite.

C’est M. Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, qui clôtura cet intéressant débat. La réali
sation d’une usine, dit-il, « ne doit pas se faire à la légère, 
» mais avec des responsabilités d’homme, et pas seulement 
» de comptable ni de commerçant, l’intérêt de ceux-ci 
» étant toujours lié indissolublement à la qualité de 
» l’usine. Alors la querelle de la plastique disparaîtra, et 
» c’est de la biologie même de l’usine que la plastique, 
» que l’architecture naissent. Celte question de la plas- 
» tique, dit-il encore, survient lorsque toutes les autres con- 
» ditions sont remplies. De taudis industriel, l’usine est 
» passée quelquefois au rang de palais. Bien qu’il ne soit 
» peut-être pas bon de faire de l’usine le temple lui- 
» même — car ce n’est pas un but, mais un moyen dans 
» la vie des hommes — elle constitue cependant un jalon 
» indispensable dans leur bonheur — car c’est là où la 
» partie essentielle de la journée est vécue.

» Si la machine est dominée, comme le désire M. Le 
» Corbusier, si l’usine est faite pour éliminer toutes les 
» agressions contre les hommes qu’elle abrite, comme le 
» demande M. Ferrand, si elle est harmonieusement 
» conçue pour une meilleure rentabilité et pour satisfaire 
» un programme susceptible de se modifier avec le temps, 
» elle sera belle, à la condition de rester humble devant 
» la tâche qu’elle doit remplir. »

Après avoir remercié la Société de Chimie Industrielle 
et son Président, et exprimé sa satisfaction de voir arri
ver, en fait, à des conclusions identiques, tant de person
nalités diverses et parfois opposées, M. Claudius Petit, con
clut en ces termes :

« L ’usine verte » n’est plus un lieu de combat. L ’idée 
» est admise, elle est acquise, de même qu’est acquise 
» cette conception de la disposition même des usines, 
i c’est-à-dire de l’aménagement du territoire —  que le 
s gouvernement a accepté sur une proposition — afin de 
s ne pas laisser à l’anarchie des intérêts l’implantation das 
9 usines qui ont tant d’influence sur la vie des hommes. »
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ALLEM AGNE BIRM AN IE
Publications.

Vers la fin de celle année, commencera à paraître une 
3' édition, entièrement refondue, de T « Enzyklopädie der 
lechnischen Chemie » d’Ullmann. Elle comportera 13 vo
lumes de 900 pages environ chacun, pius un volume de 
tables des matières. L ’éditeur compte publier deux à trois 
volumes par an.

Personalia.

A la date du 11 juin 1930, le Dr Ing. Heinrich Maurach 
est entré dans sa 70" année. Il est considéré comme une 
autorité en matière de verrerie, notamment en ce qui a 
trait au chauffage des fours. Il fut, en 1922, un des fon
dateurs de la <t Deutsche Glastechnische Gesellschaft », dont 
il fut le premier président, et il a, depuis 1923, pris une 
part active à la publication des Glastechnischc Berichte.

Le Dr Hermann Sladlingcr, qui fut, de 1927 à 1933, rédac
teur technique, puis, de 1933 â 1943, rédacteur en chef de 
la Chemihcr-Zeituna, a atteint l’ûge de 73 ans le 28 mai 
1930. On lui doit (les recherches notamment dans le do
maine des colles, des textiles artificiels et, dans les der
nières années de sa carrière, des travaux sur les produits 
alimentaires cl les produits pharmaceutiques.

ARGENTINE
Energie atomique.

Le gouvernement argentin a récemment créé une com
mission officielle pour les recherches atomiques, destinée à 
servir d’agent de coordination ainsi que d’organe de con
trôle de toutes les activités, officielles ou privées, relevant 
des recherches nucléaires. Elle s’occupera également des 
applications à la défense nationale, de la protection de la 
population civile et des applications industrielles de l’éner
gie atomique-

A U STRA LIE
Mines d'or.

Le nouveau gouvernement a l’intention d’examiner les 
moyens propres à aider les différentes sociétés exploitantes 
à accroître leur production. Les principaux problèmes à 
résoudre sont le manque de main-d’œuvre et l ’aménage-
ment d’habitations dans les régions aurifères.

AUTRICHE
Sidérurgie.

Au cours d’une communication faite récemment à 
Lcoben, à l’occasion d’une assemblée des sidérurgistes autri
chiens, l ’ingénieur Oberegger, directeur général de 1' « A l
pine Montàngesellschaft », a déclaré qu’en se basant sur les 
chiffres des derniers mois, on pouvait estimer à 1 million 
de tonnes la production annuelle d’acier brut en Autriche ; 
la production actuelle représenterait, par rapport à la 
période ayant précédé la guerre, 214 % pour la fonte, 
142 % pour l’acier brut et 134 % pour les produits laminés.
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Pétrole.
Les prospections entreprises dans la région de Barsila 

ont abouti à la découverte, à 100 milles de cette ville, d’une 
nappe de pétrole, située à 1.900 m de profondeur. De 
nouveaux essais sont en cours afin de se rendre compte 
si ce gisement est exploitable industriellement. C’est la 
première fois que l ’on signale la présence de pétrole dans 
celte contrée.

B R E S IL
Production industrielle.

D’après la documentation recueillie par le Centre Natio
nal du Commerce extérieur, de Paris, les statistiques rela
tives à la production sidérurgique du Brésil indiquent un 
accroissement régulier, au cours de ces dix dernières 
années. De 1937 à 1946, la production du fer a presque 
triplé, celle de la fonte a quadruplé, celle de l ’acier corres
pond 400 % et celle des laminés à 33G %. Toutefois les 
besoins du marché intérieur sont loin d’étre satisfaits, sauf 
pour la fonte, qui fait l ’objet d’exportations (65.000 t en 
1948). Pour les autres métaux (cuivre, zinc, etc-), le Bré
sil utilise les minerais que renferme son propre sol ; leur 
production est encore loin de suffire aux besoins du mar
ché national.

L ’industrie chimique brésilienne a fait de grands pro
grès pendant la guerre. Parmi les produits fabriqués, il 
faut citer en particulier la soude caustique, le carbonate de 
sodium et l’acide sulfurique. Un « pool » a élé créé afin 
d’augmenter Ta production de la soude et de ses dérivés 
et de diminuer les importations.

L'acétate de cellulose (200 t par mois) et les fils de 
rayonne (280 t par mois) font l'objet d’une importante 
fabrication dans des usines fondées par la Société Ilhûne- 
Poulcnc.

progrès. 11 exporte de 1 huile de coton et de l’huile de 
ricin (5.200 t en 1948).

L’industrie du caoutchouc est solidement établie- Les 
différentes entreprises traitent actuellement 20.000 t de 
caoutchouc brut. L ’industrie nationale fournit annuelle
ment 900.000 t de pneumatiques et 700.000 t de chambres 
à air. La production est rigoureusement contrôlée et on a 
supprimé les exportations en raison des très grands besoins 
du marché intérieur.

CANADA
Cuivre  et titane.

Des travaux entrepris dans la péninsule de Gaspé, à 
quelques kilomètres de la ville de Holland, sur remplace
ment des Gaspé Copper Mines (filiale des Noranda Mines), 
ont abouti à la mise à jour d'un nouveau gisement de cui
vre. Celui-ci s’étendrait sur 530 ha et serait estimé à 
48 millions de tonnes. Plus de 23 sociétés américaines et 
canadiennes se sont mises sur les rangs pour acquérir des 
terrains aux alentours de cette région. L ’exploitation de 
ces ressources rendra nécessaire l’érection d’un barrage et 
d’une centrale sur la rivière Madeleine, ainsi que la cons-
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Iruction de routes pour le transport du minerai jusqu’à 
l ’estuaire du Sainl-Laurent. On envisage également l’ins
tallation d’une raffinerie de cuivre.

D’autre part, on travaille activement à l’érection, à Sorel, 
de l’usine destinée au raffinage du minerai de titane, qui 
sera extrait, pour le compte de la Quebec Titanium Ore 
Company, d’un gisement récemment découvert- On pense 
que l’exploitation de la mine pourra commencer à la fin 
de l’cté. La ligne ferroviaire allant de Havre-Saint-Pierre 
au lac Allard, point d’embarquement du minerai, est pres
que terminée.

Uranium.
On prévoit une augmentation du prix de l’oxyde d'ura

nium (6 doll, par livre — 458 g —, au lieu de 2,75 doll.). 
Celte mesure s’avère nécessaire, car malgré les nombreuses 
applications mises au point en 1948 et 1949, pour l’utilisa
tion des produits radioactifs, il n’est pas possible d’augmen
ter la production, en raison d’une marge trop étroite entre 
les frais d’exportation et les tarifs de vente.

CONGO BELG E
Richesses minières.

L ’exploitation minière a été conditionnée jusqu’à présent 
par quatre produits clefs : cuivre, étain, or et diamant. Les 
données ci-après sont empruntées au Centre National du 
Commerce extérieur, de Paris.

Le cuivre représente plus du quart, en valeur et en 
poids, des exportations totales du Congo belge. Sa produc
tion, la cinquième du monde, a été de 156.000 t en 1948. 
Des minerais qui lui sont associés, on extrait en outre de 
l’uranium, du cobalt (première production du monde), du 
plomb, de l ’argent, du zinc (dont la fabrication devient 
importante), du cadmium, du manganèse, du platine et 
du palladium. Le minerai de fer, abondant, n’a été utilisé 
jusqu’ici que comme fondant dans la métallurgie du cuivre.

L étain se présente sous forme de cassilêrite ; on a estimé 
la production de minerai à 18.145 t en 1948. A côté de 
ce métal, on extrait du tantale, du niobium et du wolfram.

L ’or fut la première richesse minière exportée de ce 
pays. Sa production a clé, en 1948, d’environ 9-130 kg d’or 
fin.

Le Congo belge est actuellement le premier pays pro
ducteur de diamants; sa production a été, en 1948, de 
5.278.753 carats de diamants industriels et de 550.814 carats 
de diamants de joaillerie-

EG YPTE
Narcotiques.

Au cours de l ’année 1948, on a confisqué en Egypte plus 
de 14 t de narcotiques (en grande partie opium et ha- 
schich). On estime qu’il passe en contrebande quatre fois 
et demi autant de ces produits.

ESPAGNE
Superphosphates.

L’Association internationale des Fabricants de Super
phosphates, a tenu récemment son assemblée générale ' à 
Madrid. On comptait près de 300 personnes, représentant 
les fabricants de superphosphates. Les sociétés Rio Tinto et 
Tharsis avaient invité les délégués à se rendre à Séville, 
pour visiter leùrs mines de pyrites. L ’Office Chérifien des 
Phosphates avait également organisé une réception avec 
visite de ses installations de phosphate de Khouribga et 
une excursion dans l’Atlas.

Au cours de cette assemblée, on a procédé à l’élection 
des nouveaux membres du bureau pour l ’exercice 1950-51 ; 
M. IL  Standaert (Hclgique) a été nommé président.

Les prochaines séances annuelles pour 1951 auront lieu 
en Suisse et plusieurs réunions techniques se tiendront 
à Paris, au cours de l’automne de la même année.

ETATS-UNIS 
Enquêtes sur l'industrie chimique.

Le bureau de l’Organisation Européenne de Coopération 
Economique a décidé de recommander à l’E.C-A. l’envoi, 
au titre de l’Assistance Technique, de cinq missions d’ex
perts européens, chargés d’éludier divers aspects de l’in
dustrie chimique américaine. Les missions envisagées 
entreprendront les études suivantes :

Liaison entre les laboratoires de recherche et l'industrie 
chimique. —  La tâche essentielle serait d’étudier la con
ception et l’équipement de ces laboratoires ainsi que leurs 
relations avec l’industrie chimique. Certaines applications 
particulières des derniers progrès des sciences physiques 
feront aussi l’objet d’études.

Appareillage chimique moderne. — Du point de vue de 
l’utilisation et de l’entretien de l’appareillage de l’industrie 
chimique, il est indispensable de moderniser les usines 
européennes si l’on veut que celles-ci puissent soutenir la 
concurrence sur le marché mondial. Les méthodes les plus 
modernes de transport et de manutention des produits 
chimiques lourds figureront également parmi les sujets 
d’étude de celte mission-

Chimie du pétrole. —  En recommandant celte étude, le 
bureau de l’O.E.C.E. a reconnu l’importance que revêt 
pour l’économie des pays membres l’utilisation des gaz 
lires du pétrole, soit pour l’obtention à moindres frais de 
certains produits, soit pour la fabrication de marchandises 
actuellement importées de la zone dollar.

Détergents synthétiques et produits auxiliaires pour les 
textiles et les cuirs. — Cette industrie a été révolutionnée 
aux Etats-Unis par l’utilisation de produits de base tirés 
du pétrole- Son expansion en Europe permettrait d’accroî
tre les possibilités d'exportation, de réduire les dépenses 
en dollars et d’améliorer le rendement des opérations de 
traitement des textiles et des cuirs.

Problèmes posés par la pollution des eaux et de T atmo
sphère du fait de l'industrie chimique. — Cette étude relève 
aussi bien de l ’hygiène que du domaine économique. La 
solution des problèmes soulevés par la pollution des eaux 
et de l’atmosphère permettrait de réduire les prix de pro
duction.

L’envoi de ces missions sera organisé par l’O.E.C-E. Le 
programme détaillé de leurs travaux sera établi conjoin
tement avec l’E.C.A. et la composition de chaque mission 
sera fixée en fonction des suggestions émises par les pays 
membres intéressés. A leur retour des Etats-Unis, les 
experts appartenant à ces missions seront invités à faire 
connaître les résultats de leurs enquêtes et l’O.E.C.E. étu
diera alors les meilleurs moyens ue donner effet à leurs 
recommandations et à leurs avis. Le rapport complet sera 
communiqué à tous les pays membres de l’O-E.C.E. aux 
fins de publication.

Uranium.
Le programme de prospection des gisements d’uranium 

élaboré par la Commission atomique des Etats-Unis per
mettra à ce pays de s’assurer des réserves de minerai de 
plus en plus importantes. Les travaux entrepris ont, en 
effet, permis de localiser de nouveaux dépôts de carnotite 
dans le Colorado et de découvrir d’autres veines d’uranium 
brut et certains gisements secondaires. Ils ont également 
permis de recueillir des informations complètes et détaillées 
au sujet de dépôts à base de schiste et de phosphates à 
faible teneur en uranium, dont il serait possible d extraire 
le métal dans certaines conditions.
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Pour encourager les travaux de prospection relatifs à 
l'uranium, la Commission garantit le prix des minerais à 
haute teneur en métal et des produits raffinés qui en sont 
tirés. Elle gratifie en outre dune prime toute découverte 
d’un gisement d’uranium, ainsi que la production initiale 
de ce métal et de concentrés ; elle fournit également les 
renseignements techniques utiles pour toute nouvelle pros
pection.

Fibres.

Un nouveau type de fibre courte, en rayonne, dénommé 
« Avisco Fifteen », sera lancé sur le marché cet été. Il 
convient particulièrement à la fabrication des tapis et cou
vertures de voyage.

Universités.

On célébrera en 1954 le 200” anniversaire de la fondation 
de l’Université Columbia, à New-York. Elle fut, à l’origine, 
un « collège royal », créé en vertu d’une charte du roi 
George 11, et qui ne comptait, tout d’abord, que huit élèves ; 
actuellement, le nombre des étudiants est d environ 27.000.

Personalia.

Au cours d’une séance de la Section de Chicago de 
l’A-C.S., Ernest II. Yohviler, président de cette société, a 
remis la médaille W illard Gibbs à Cari. S. Marvel, de 
l ’Université de l’Ilinois, pour ses travaux dans le domaine 
de la chimie organique pure et de la chimie appliquée, 
notamment sur les polymères vinyliques et la fabrication 
du caoutchouc de synthèse

C’est la 39° fois que cette distinction est décernée.

On annonce la mort, l ’âge de 92 ans, le 1er mai, à 
Bronxville (N.-Y.), de Leland O. Iloward, qui faisait auto
rité dans les questions de lutte contre les ennemis des 
cultures- De 1894 à 1927, il avait dirigé le Bureau d’Ento- 
mologie du Département de l’Agriculture ; par la suite, il 
en avait abandonné la direction, mais en conservant le 
poste d’entomologiste en chef, jusqu’à sa retraite, en 1931. 
On lui doit plusieurs ouvrages sur la lutte contre les 
insectes ravageurs.

FRANCE
Industrie chimique.

Le rapport sur l’activité des Etablissements Kuhlmann 
en 1949, rapport présenté à l’assemblée du 21 juin, pré
sidée par M. Périchon, fait ressortir le ralentissement de 
l ’industrie française pendant cette période, l’aggravation de 
la fiscalité et la concurrence de plus en plus âpre à l’ex
portation. Néanmoins, la production s’est à peu près main
tenue au même niveau qu’en 1948.

Au cours de son exposé, le président a signalé les incohé
rences de la réglementation des prix : baisses autoritaires 
représentant 9 à 12 % du prix des engrais ; hausse inat
tendue des charbons industriels ; enfin l’exagération de la 
fiscalité : par rapport au chiffre d’affaires, les salaires de 
1949 correspondent à 20 %, comme en 1938; les impôts 
à 14,3 %, contre 2,15 %, soit 6,6 fois plus; le dividende 
à 1,6 %, contre 7,4 %, soit 4,6 fois moins.

Au cours d’une conférence de presse, M. Piaton, président 
de la Compagnie des Produits chimiques et électro-métal
lurgiques Alais, Eroges et Camargue, a exposé les résultats 
obtenus par celte entreprise en 1949. Alors qu’au début de 
l’exercice la situation était favorable, elle a ensuite accusé, 
jusqu’à la fin du premier semestre, un ralentissement dû

surtout à la liquidation de stocks privés qui s’étaient accu
mulés pendant la période de pénurie ; après résorption de 
ces stocks, la situation s’est quelque peu améliorée, sans 
toutefois revenir au niveau de 1948, ceci du fait d’une con
currence de plus en plus marquée.

La production d’aluminium en 1949 s’est élevée à 44.000 t 
(52.000 en 1948 et 38-000 en 1938) ; si l’on tient compte de 
la réduction de la production en Allemagne, ce tonnage 
représente 25 % de la production européenne (14 % en 
1938) ; par contre, il ne dépasse pas 4,3 % de la pro
duction mondiale (7,50 % en 1938), du fait de l’accroisse
ment de la production aux Etats-Unis et au Canada. On a 
vendu 55.000 t dont 12.000 ont été exportées.

Dans la branche des produits chimiques (chlorate, per
chlorate, trichlorclhylène, sulfate d’alumine et ferro- 
alliagcs), le chiffre d’affaires a progressé de 25 %.

Le bénéfice net pour l’exercice 1949 atteint 373 millions 
de francs (350 en 1948).

A signaler que cette société a mis en pratique un sys
tème de primes de productivité hiérarchisées qui donne 
entière satisfaction et qui procure au personnel un sup
plément de salaires ou d’appointements de l’ordre de 20 % 
du salaire de base.

Congrès International de la Distribution 
des Produits alimentaires.

Cette manifestation, qui groupait 800 délégués apparte
nant à 15 nations, a été inaugurée en présence de nom
breuses personnalités françaises et étrangères. Les organi
sateurs avaient un triple but : rassembler une documen
tation aussi complète que possible sur les méthodes nou
velles et les progrès techniques en matière de distribution 
alimentaire ; diffuser ces informations dans les milieux 
intéressés ; suggérer toute initiative pouvant contribuer à 
améliorer la distribution des produits alimentaires, à en 
réduire le coût et à perfectionner les services rendus aux 
consommateurs.

A cet effet, les différentes sections de travail avaient été 
respectivement consacrées à l’étude du magasin, du per
sonnel vendeur, du consommateur, du conditionnement des 
produits et du marché.

Une exposition complétait utilement celte manifestation, 
en présentant, sous une forme concrète, tout ce qui con
cerne la distribution des produits alimentaires- Elle com
prenait une partie commerciale, exposition des produits 
et équipements où chaque maison s’ôtait ingéniée à présen
ter ses produits de la manière la plus originale possible, 
une partie technique (maquette sur l’aménagement des 
magasins, etc.), une exposition des produits alimentaires- 
lyçes français et étrangers (américains, anglais, hollan
dais, finlandais, italiens, belges), une présentation d’affi
ches et des spécimens de la presse professionnelle.

Des panneaux particulièrement suggestifs permettaient 
au public d’étahlir des points de comparaison sur la part 
réservée à l’alimentation dans les différents pays du 
monde, ainsi que sur la consommation des produits ali
mentaires de base dans ces mêmes pays et sur le pouvoir 
d’achat de chaque consommateur pour se procurer ces 
produits.

Une intéressante réalisation de magasin à « libre ser
vice » initiait le visiteur, qui y pénétrait par une porte à 
commande photo-électrique, à cette nouvelle formule de 
distribution de produits alimentaires.

Com pagnie Française des Pétroles.

L’exercice 1949 de cette entreprise s’est clôturé par un 
bénéfice brut industriel de 1.020.920.532 francs.

La compagnie a reçai, en provenance du Proche-Orient, 
793.395 t de pétrole brut reprises par sa filiale, la Com
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pagnie Française de Raffinage ; d’autre part, 68.528 t, 
représentant sa part de produits finis dans la production 
de la Raffinerie de Tripoli, ont été écoulées par les soins 
de l’Iraq Petroleum Company ; enfin elle a recueilli
572.000 t de brut provenant des camps d’E l Iloble et de 
Mulata, au Vénézuéla.

Au l flr juillet 1949, le pipe-line de 1G pouces (49 cm) 
de la ligne nord, aboutissant à Tripoli, pouvait débiter 
2 millions de tonnes par an ; en septembre, celle capa
cité avait été portée à 3 millions de tonnes- On estime 
qu’au début de 1951, le débit total des deux lignes nord 
atteindra 7 millions de tonnes par an.

D’autre part, on compte recevoir dés le second semes
tre de 1950, les tubes de 30-32 pouces (91,5-97,5 cm) 
destinés à la conduite qui évacuera la production du 
gisement de Kirkouk ; on prévoit la mise en service de 
cette conduite pour 1952.

Le 28 décembre 1949, le pétrolier « Président Mény », 
de la Compagnie Navale des Pétroles, a chargé la première 
cargaison provenant du champ de Dukham, à Qatar, dans 
le Golfe Pcrsique ; on table sur une production annuelle 
de 2 millions de tonnes vers la fin de 1930.

En 1949, les usines de Normandie et de Provence de 
la Compagnie Française de Raffinage ont traité un total 
de 3.873.616 t de brut (contre 2.647.567 t en 1948).

Pétrole.

On a célébré, au mois de juin, le 29° anniversaire de 
l’Ecole supérieure du Pétrole. Cette manifestation a coïn
cidé avec l’inauguration de l’Institut Français du Pétrole.

*» *
La revue Techniques et Applications du Pétrole, organe 

des industries de production, de transformation et d’uti
lisation d’énergie et dont le directeur est MUo S- Juil- 
lard, vient de publier un numéro hors série consacré aux 
« Sources de matières premières des Industries chimi
ques ». 11 comprend trois parties traitant respectivement 
des aspects économiques et techniques de l’industrie du 
pétrole en Europe et en Amérique, des nombreux produits 
que l’industrie chimique tire du pétrole et enfin, de divers 
problèmes technologiques.

Dans un prochain numéro, nous consacrerons à ce 
recueil une analyse détaillée.

** *
L ’Union des Chambres syndicales de l’Industrie du 

Pétrole vient de publier une petite brochure intitulée « Le 
Pétrole, Industrie clé du relèvement français ». Abondam
ment illustrée de schémas, de cartes et de statistiques, elle 
passe en revue : le pétrole et les transports ; le pétrole 
et l'agriculture ; la production; le raffinage; la consom
mation mondiale ; les ressources françaises en produits 
pétroliers ; les recherches pétrolières en France et dans 
l’Union française ; la participation française au Moyen- 
Orient ; la flotte pétrolière ; la distribution ; deux grands 
projets : pipe-line Le Havre-Paris, le port de Lavera.

Chim ie et technique routières.

Des « Journées techniques de la Roule » avaient été 
organisées sur le plan international, du 3 au G mai 1950, 
A Lyon. Elles étaient placées sous le haut patronage de 
M. Linckcnhevl, président de l’A.T.R.

Parmi les conférences qui ont eu lieu, signalons celles 
de M. J. Baudet sur « La stabilisation des sols, en 
France », celle de M. R. Tournairc sur « La chimie et 
les techniques routières modernes », celle de M. P. Lamour 
sur les i Chemins ruraux ». M. Faidutti traita de la 
« Stabilisation dès sols au goudron » et M. J. Bellanger 
présenta une communication sur les « Aménagements

routiers dans le département de l’Isère ». La question 
économique fut abordée par M. J. Boucliayer, qui parla 
du « Rapport des prix et des qualités des matériaux de 
carrière ». Ces séances furent illustrées par les projections 
de nombreux films documentaires.

Des visites étaient prévues au tunnel de la Croix-Rousse 
cl au pont Poincaré, ainsi qu’à divers chantiers et à plu
sieurs installations de distillation de goudron.

Hydrolyse du bois.

Un nouveau procédé, mis au point par l’ingénieur-chi- 
miste A. Ilereng, se distingue par les caractéristiques 
ci-après : fabrication en continu ; la matière (déchets de 
bois divers, liouppiers, charbonnelle, etc.), descend en 
couche mince par un système vibrant ; l’hydrolyse a lieu 
en 3 ou 4 h, au lieu de 23 à 30 ; la récupération de l’acide 
se fait par le gaz chlorhydrique lui-môme, sans interven
tion du vide et toujours en continu ; la consommation de 
vapeur ne dépasse pas 1 t par tonne de sucre. Il résulte 
de ces divers facteurs une diminution de 60 0/0 des frais 
d’investissement et la réduction de la main-d’œuvre à des 
postes de surveillance ; enfin, le prix de revient des sucres 
obtenus est très bas. Ces sucres peuvent servir à l’obten
tion de levures alimentaires.

Parmi les autres produits fournis par ce procédé figu
rent les acides acétique et citrique, le furfurol, l ’acé
tone, etc., sans compter la lignine, laquelle, bien que 
constituant un résidu de l’opération, n’en est pas moins 
susceptible d’applications diverses.

Ecole des Chefs d'Entreprîse et des C ad res supérieurs.

Cet organisme, qui aura, à l’automne prochain, six ans 
d’existence, donne aux intéressés une formation économi
que et sociale leur permettant de mieux remplir leurs 
fonctions.

L ’enseignement, sanctionné par un diplôme, porte à-la 
fois sur la doctrine et les applications sociales, l’économie 
politique, la morale sociale, la psychologie, l ’organisation 
scientifique du travail, les sciences fiscales et juridiques 
et le service social. Il est complété par des visites d’éta
blissements.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la 
Confédération Française des Professions, 100, rue de 
l’Université, Paris 7*.

Normalisation.

L ’Association Française de Normalisation (AFNOR) si
gnale un certain nombre de normes récemment homo
loguées. Parmi celles qui intéressent plus particulièrement 
l ’industrie chimique, nous citerons deux normes concer
nant l’analyse chimique du plomb et des alliages anti- 
friction, seize normes relatives à des emballages métalli
ques et quatre nonnes sc rapportant à des fûts pour l ’in
dustrie du pétrole.

Personalia.

On annonce la mort de M. André Meycr, chevalier de 
la Légion d’honneur, depuis 1928 professeur de chimie 
appliquée à la Faculté des Sciences de Dijon et professeur 
de chimie et de toxicologie à l’Ecole de Médecine et de 
Pharmacie de cette ville. Il était né le 24 février 1883, à 
Troyes. Avant d’entrer dans l’enseignement supérieur, il 
avait été, de 1913 à 1919, chef de laboratoire et chef de 
fabrications à la Société de l’A ir Liquide et, de 1921 à 1923, 
chef du laboratoire de recherches organiques aux Eta
blissements Ivuhlmann. Ses travaux, relevant principa-

108 Vol. l/t. -  K M .
J u i l l e t  1950.



IN FO RM A TIO N S CHIMIE &
INDUSTRIE

lemcnt de la chimie organique, se rapportent notamment 
aux colorants et aux produits pharmaceutiques.

;i:
Le 19 mai est mort M. Henri Jubert, ingénieur agro

nome, directeur commercial de la Société Prolabo.

GRANDE-BRETAGNE 

Commémoration de l'usine de W idnes.

La Division des Produits chimiques de l’I.C.I., à Widnes, 
a célébré récemment le centenaire de sa fondation. A cette 
occasion, Sir Frederick Bain fit ressortir les progrès énor
mes réalisés dans l’industrie, tant aux points de vue techni
que que social, il rappela également que Widnes est la 
source où les chefs d’entreprise des industries chimiques 
ont puisé les directives qui ont permis à la fabrication de 
la soude do se maintenir jusqu’à présent.

A c ie r inoxydable.

Une usine pour la fabrication d’acier inoxydable, en tôle 
et en bandes, est en voie de construction à rfhepcotc Lane, 
Tunsley, Sheffield.

Les Shepeote Lane Rolling Mills — raison sociale de la 
future installation — comprendront des laminoirs à chaud 
et à froid, ainsi qu’un équipement pour la fabrication conti
nue de bandes dont la largeur pourra atteindre un mètre.

Les deux tiers des capitaux ont été fournis par la Firlh- 
A'ickers Stainless Steels, et le reste par la société Samuel 
Fox and Co, de Slocksbridgc.

Ce supplément de production va permettre de couvrir 
une grande partie des demandes en acier inoxydable, non 
satisfaites par le manque de matière première.

Conservation des pièces de musées.

On vient de fonder un Institut International pour la 
Conservation des Pièces de Musées, dont le siège se trouvera 
à Londres. 11 sera présidé par G. L. Stout, directeur de la 
Worcester Art Gallery (Massachusetts), le vice-président et 
secrétaire général étant F.I.G. Itawlins, conseiller scientifi
que des conservateurs île la National Gallery, de Londres.

Fours à coke.

La première brique d’une nouvelle batterie de 48 fours 
à coke a été posée récemment à l’usine de Dagenham de la 
Ford Motor Company, la seule usine de moteurs, en 
Europe, qui fonctionne avec scs propres fours à coke.

Auréom ycine.

L ’American Cyanamid Co. va construire en Grande-Bre
tagne, très probablement dans le Pays de Galles, une usine 
pour la fabrication d’auréomycine. Une autre installation 
sera consacrée à la purification du produit, à sa transfor
mation en poudre, à sa préparation en capsules et à sa 
mise en flacons. Les nouvelles usines seront capables d’ali
menter le marché dans la zone du sterling.

Recherches horticoles.

On a inauguré, le 2 juin, en présence de 200 visiteurs, 
représentant une quinzaine de pays, les nouvelles installa
tions de la John Innés Institution, à Bayfordbury, à 
10 milles environ au nord de Londres et à 10 milles de la 
station de recherches de Rothamsted. La John Innés Insti
tution est. universellement connue pour scs travaux du 
domaine de la génétique.

Personalia.

Parmi les personnalités ayant été l ’objet de distinctions à 
l ’occasion do l’anniversaire du roi Georges V I figure notam
ment Sir Ben Lockspeiscr, secrétaire du Department of 
Scienlific and Industrial Research, nommé K.C.B. (cheva
lier commandeur de l’Ordre du Bain).

Le G mai est mort subitement le professeur Gilbert Woo
ding Robinson, dont les travaux ont fait faire de grands 
progrès à nos connaissances sur les sols. Il était né en 1888.

INDONESIE
Caoutchouc.

Suivant un accord conclu récemment entre la Japon et 
l’Indonésie, ce dernier pays exportera au Japon 20.000 à
30.000 t de caoutchouc par an.

IT A L IE
Sels d ’ammonium.

D’après un brevet italien délivré à M. Achille, on peut 
obtenir du sulfate et du chlorure d’ammonium par la réac
tion suivante :

4M L + S02 + CI2 + 211,0 —> (N IIj)2SÔt {- 2NiI*Cl
Avec trois molécules de N IL on obtient du bisulfate 

et du chlorure d’ammonium ; avec 2 molécules, du bisul
fate, du dorure et de l’acide chlorhydriquc et avec une 
molécule, du bisulfate et de l’acide chlorhydriquc. On peut 
utiliser les réactifs à l’état liquide ou gazeux.

On envisage l’application de celte métlmde pour l’utili
sation du chlore formé dans la préparation éleclrolylique 
de la soude. Le cycle des réactions est le suivant :

2NaCl + 2HjO —  ► 2NaOII + Cla -(- IL  
fill, +  2Nj —v 4NII,

S +  Oj — > so3 
4ML + SO, -f CL + 21LO (NII.LSO, + 2MI(Cl

M argarine.

La margarine dont, actuellemenl, la vente comme graisse 
alimentaire est libre en Italie, est obtenue par hydrogé
nation des huiles végétales (coprah, soya, arachide, aman
des), ainsi que de l’huile do baleine.

Certaines firmes sont uniquement spécialisées dans 
l’hydrogénation; d’autres traitent la matière première sui
vant le cycle complet de fabrication : pressage, extraction, 
raffinage, hydrogénation, émulsion. Une quarantaine d’éta
blissements, situés presque tous en Lombardie et dans 
l’Emilie, se bornent à effectuer seulement la dernière opé
ration, l’émulsion, en utilisant de l’huile hydrogénée ache
tée au dehors. Leur production atteint 20 % du chiffre 
total de fabrication, qui est évalué entre .240.000 et
300.000 q par an. La capacité globale de toutes ces Instal
lations est estimée à plus de 000.000 quintaux.

E . C o u pa  Z u c c a h i .

Pétrole et gaz naturel.

Les recherches effectuées dans la vallée du Pô par les 
deux sociétés qui se livrent à des travaux de prospection, 
FAGIP (organisme italien) et la SP I (filiale de la Standard 
Oil of New Jersey), n’ont pas été très satisfaisantes en ,ce
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qui concerne la découverte de nappes pétrolifères. Un seul 
puits, dans la région de Crémone, a fourni de l'huile brute, 
à la cadence de 300 à 700 barils par jour.

Quant au gaz naturel, la situation est infiniment meil
leure. La production quotidienne, qui est actuellement de
1,3 millions de mètres cubes, passera à G millions dans un 
an et demi. Si on estime, comme l’affirment les géologues, 
les ressources existantes à 30 milliards de mètres cubes de 
gaz, la production est assurée pour dix ans. Ces résultats 
permettant de» prévoir un changement considérable dans 
l’économie italienne. Il sera possible, en effet, de réduire 
les importations de charbon (on économise ainsi 9.000 L 
par jour) en fournissant d’autre part, à la consommation, 
un combustible bon marché (le prix de 30 m3 équivaudra 
sous peu à celui d’une tonne de charbon). D’autre part, 
on palliera utilement le manque d’énergie dont souffre 
l’Italie. De nombreuses firmes des régions du Nord (usines 
Montecatini, aciéries Falk et Dalmine, etc.), ont déjà trans
formé leurs équipements pour fonctionner au gaz. une cen
trale thermique, qui utilisera également le gaz, est en 
construction à Tavazzano, près de Milan ; d’autres sont en 
projet.

Le transport du gaz est assuré actuellement par 270 km 
de pipe-line; 300 km sont en voie de réalisation. Dans un 
an. un réseau complet de distribution couvrira les princi
pales villes industrielles de l’Italie du nord.

Les travaux de prospection ont indiqué, en outre, des 
perspectives intéressantes dans le reste de la région du Pô, 
ainsi qu’en Lombardic et dans l’Emilie.

M A LA IS IE
Etain.

Quelques mines d’étain ont dû cesser leur exploitation 
en raison de leur épuisement ; plusieurs autres se trouve
ront dans la même situation d’ici quelques années. Des 
travaux de prospection ont été entrepris en vue de recher
cher de nouveaux gisements, mais étant donné l’activité 
des terroristes, ils n’ont pu être effectués que dans des 
régions restreintes. Tant que cet état de choses subsistera, 
il sera impossible d’élargir le champ des recherches.

Malgré ces conditions défavorables, on signale, pour cette 
année, une augmentation de la production d’étain : 73.212 t 
contre 39.734 t l’année précédente. Le nombre des mines 
exploitantes a également augmenté : il est -passé de G14 
à GG0.

NORVEGE
Chasse à la baleine.

La Commission Internationale pour la Chasse à la Ba
leine tiendra son assemblée annuelle le 17 juillet, en pré
sence de nombreux représentants de pays étrangers : Ca
nada, Islande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Afrique 
du Sud, U.R.S.S., Australie, Etats-Unis, Danemark et 
Suède.

Production industrielle.
On a enregistré pour les quatre premiers mois de l’an

née une augmentation de G,3 % sur la période correspon
dante de l’année précédente.

Celte amélioration est particulièrement sensible en ce 
qui concerne les produits chimiques et les engrais (35 %).

En avril, la production a diminué de 6,5 %, ce qui a 
principalement affecté les industries exportatrices de con
serves et l’industrie papetière (pâtes à papier et papier). 
Pour cette dernière branche industrielle, les perspectives 
ne sont pas très brillantes, une diminution de 60 % de la 
capacité de production étant prévue, au cours de l’année, 
en raison du manque de matière première.

NO U VELLE-GU INEE
Aluminium.

Des projets sont actuellement à l’élude pour savoir s’il 
est possible d’utiliser économiquement l’énergie hydro
électrique pour le traitement de l’aluminium, à partir des 
gisements de bauxite situés en Nouvclle-Guinée. Si ces re
cherches aboutissaient, le gouvernement australien envisa
gerait la création d’une entreprise (pour laquelle une sub
vention de £ 100.000 serait consentie, conjointement avec 
la participation de la Brilish Aluminium Go) qui serait 
capable de satisfaire les demandes de l’Australie et d’autres 
pays de langue anglaise, et- éviterait d’importer ce métal 
de la zone dollar.

PAYS-BAS  

N . V . Chemische Fabriek « Naarden ».

Cette Société, qui fêlera, en 1950, le 45° anniversaire de 
sa fondation, est l’une des plus importantes firmes hollan
daises pour la fabrication de glycérine, de théobromine et 
de caféine, d’huiles essentielles, de parfums synthétiques, 
d’aromes de fruits, etc...

Elle va créer à Londres une nouvelle filiale,.sous la rai
son sociale « Naarden, London, Ltd ». Ce bureau aura pour 
tâche d’assister les succursales étrangères et les clients de 
la société, et d’aider le service des achats de la société 
mère.

Personalia.

Sur l ’invitation de l’Université de Paris, le professeur 
J. P. Wibaul, d’Amsterdam, a fait, devant la Faculté de 
Pharmacie de Paris, deux conférences : la première, le 
1er juin, intitulée : Recherches dans le groupe des alcaloï
des », cl la seconde, le lendemain, intitulée : « L ’appli
cation de l’ozonolyse à l’étude des composés aromatiques ».

Ix  professeur René Fabre, doyen de la Faculté de Phar
macie, a remis au conférencier, au nom du Recteur, la 
médaille de l’Université de Paris, tandis que Mme Wibaut- 
van Gaslel, qui a aidé son mari dans scs recherches, rece
vait la médaille Descartes, décernée par la Faculté de 
Pharmacie.

SU ISSE

Congrès International de Céram ique.

11 y a deux ans avait eu lieu, en Hollande, un congrès de 
céramistes, qui aboutit notamment à la fondation de la 
« Société Européenne de Céramique » ; celle-ci décida de 
tenir un congrès tous les deux ans. C’est ainsi que, du 12 
au 16 juin, s’est tenu à Zurich le 11° Congrès International 
de Céramique. Aux souhaits de bienvenue répondit le 
directeur J. van Thiel de Vrics, de La Haye, président de 
la « Société Européenne de Céramique ».

Le programme des communications comportait quatre 
sections : études d’ordre scientifique, céramique fine, grosse 
céramique cl produits réfraclaires.

Jus de fruits.

Dans les premiers jours du mois de juin s’est tenu, à 
Zurich, le II" Congrès de l’Union Internationale pour les 
Jus de Fruits. Parmi les communications présentées, nous 
signalerons notamment celle du Dr. II. Müller, sur « Les 
•jus de fruits, source de force et de santé », dans laquelle 
il brossa un tableau des qualités qui recommandent cette 
catégorie de boisson ; Jean Lavollay, professeur au Conser
vatoire National des Arts et Métiers, à Paris, et André
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Patron, ingénieur à l’Institut des Fruits cl Agrumes colo
niaux, à Paris, traitèrent des « Phénomènes d’oxvdalion 
qui se manifestent au cours de la fabrication et de l’entre
posage des jus de fruits », question qui est encore loin 
d’être entièrement élucidée ; II. Zvvcifel, de Zurich-Hôngg, 
parla des « Propriétés des jus de fruits à noyaux, qualités 
qu’ils doivent présenter et procédés de fabrication » ; Ch. 
Géraudon, directeur île la « Société le Jus de Raisin », de 
Nuits-Sainl-Georges, exposa les principes de la fabrication 
du jus de raisin ; A. K. Zweede, ingénieur au Ministère de 
l’Agriculture des Pays-Bas, traita îles jus de baies, notam
ment de groseilles ; enfin, le professeur E. M. Correia, de 
l’Institut Supérieur d’Agronomie de Lisbonne, exposa les 
méthodes de préparation et de conservation des jus de

fruits concentrés, et insista sur la nécessité d’élaborer des 
normes internationales.

La troisième journée du Congrès fut consacrée il des 
communications sur la propagande en faveur des jus de 
fruits.

Bureau International du Travail.

Dans le numéro d’avril 1950 de la Revue Internationale 
du Travail figurent notamment un article de Georges F. 
Roliriich, sur « Le système national d’assurance-maladie 
au Japon », cl une étude de Jacob L. Crane et Robert 
E. Me Cabe sur « L ’aide à la petite construction indivi
duelle ».

CONGRÈS. - SYMPOSIA. - JOURNÉES. - FOIRES. - EXPOSITIONS

ALLEMAGNE 

Gesellschaft Deutscher Chem iker.

10-10 juillet, Francfort s. M. — Coïncide avec 
l ’Achema IX. Au programme sont prévues 69 communica
tions sur des sujets divers, plus 8 pour la Section Plasti
ques et Caoutchouc, 12 pour la Section Produits Alimen
taires, 1 pour la Section de la Protection de la Propriété 
industrielle et 7 pour la Section de la Chimie des Eaux.

BELG IQ UE

Journées internationales consacrées à l'étude 
et la mise en oeuvre des La itie rs.

Parmi les diverses questions qui seront abordées, figu
rent l’étude physicochimique des laitiers, les laitiers en 
métallurgie, en verrerie, dans la construction, etc. Le pro
gramme comprendra également des visites d’usines ou de 
chantiers.

Pour tous renseignements, s’adresser à M. M. Lepingle, 
Secrétaire-trésorier de l’Association, 14, rue Renkin, à 
Bruxelles, 3.

Foire internationale de G and .

La Y ' Foire internationale de Gand se tiendra du 9 au 
24 septembre 1950. Une tradition voulant que, chaque fois, 
celte manifestation ait lieu suivant un thème différent, le 
choix s’est porté, cette année, sur « Le Congo belge indus
triel et social ». Les organisateurs ont prévu trois sections ; 
officielle, industrielle et art colonial. Les visiteurs trouve
ront en outre, au « Salon du Diamant », une synthèse de 
l’industrie diamantaire, depuis le gisement jusqu’à l’achè
vement de la pierre taillée. Enfin « l’Union occidentale au 
service des Travailleurs » a également organisé une expo
sition qui permettra aux industries participantes de mon
trer, à côté du matériel qu’elles produisent, l’importance 
de leur effort dans le domaine des réalisations sociales.

I ll” Congrès International des Fabrications mécaniques.
Au cours de celte manifestation, qui aura lieu à 

Bruxelles du 1S au 23 septembre 1930, on abordera l’étude 
des éléments qui sent de nature à assurer la qualité de la 
production industrielle dans les fabrications mécaniques.

A cet effet, un certain nombre de spécialistes éminents, 
français et étrangers, exposeront les principaux aspects du 
problème : conception et réalisation des produits, choix des

matières premières, contrôle aux divers stades de la fabri
cation, orientation des besoins de la clientèle, on évolution 
graduelle, le rôle du facteur humain, Tinfiuence de l’édu
cateur des organisations professionnelles et de l’Etat dans 
le domaine de la qualité.

Quelques visites d’usines sont également inscrites au 
programme.

ETATS-UNIS  

l re Foire Com merciale Internationale.
Chicago, 7-20 août. — D’après un rapport du début de 

juin, de M. Maurice Mosnier, délégué de la France au 
Conseil européen pour la Foire Commerciale de l ’Organi
sation de Coopération économique européenne, la France 
vient en tête des nations d’Europe pour le total des empla
cements retenus à la première Foire Commerciale Interna
tionale des Etats-Unis, avec une superficie de 22.617 pieds 
carrés.

Dans la liste des exposants figurent des firmes de pre
mier plan et des organisations commerciales de France, des 
territoires français de l’Afrique du Nord, de Tunisie, d’Al
gérie et du Maroc.

La surface retenue — 22.617 pieds carrés — réunit cin
quante firmes et agences de France, représentant un 
grand nombre de productions de la France et des pays 
nord-africains. Le Viêt-Nam occupera une surface de 2,00 
pieds carrés.

La porcelaine française sera présentée grâce à la Société 
de la Porcelaine française et les marchandises de cuir 
grâce au Conseil National du Cuir.

Les produits alimentaires, cacao, épices, huiles essen
tielles et huile de palme seront exposés par l’Agence des 
Colonies dans une exposition combinée des produits des 
territoires d’Outre-Mer de la France. De plus, des empla
cements ont été réservés pour des expositions spéciales agri
coles de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc.

117” Congrès de l'Am erican Association for the 
Advancem ent of Science.

Cleveland (Ohio), 26-30 décembre 1950. — Les commu
nications seront réparties entre dix-sepl sections ; la sec
tion C, consacrée à la Chimie, comportera douze commu
nications dont deux traitant de la cortisone, deux de la 
balistique, deux des insecticides et cinq de sujets divers. La 
sous-section N, réservée à la pharmacologie, comportera 
quatre communictdions.
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118* Congrès National de l'Am erican Society.

Chicago, 3-8 scplembrc 1950. — Les diverses sections du 
programme sont les suivantes : chimie agricole et produits 
alimentaires ; chimie analytique ; chimie biologique ; chi
mie de la cellulose ; enseignement ; publications; chimie 
des colloïdes ; engrais ; gaz et combustibles ; hauts poly
mères ; histoire de. la chimie ; histoire de la chimie ; tech
nologie ; thérapeutique ; chimie orfanique ; peintures, ver
nis, plastiques ; pétrole, chimie physique et chimie miné
rale ; sucres ; eaux et eaux résiduaires.

Le programme définitif paraîtra dans le fascicule du 
4 août de Chemical and Engineering News.

Ill* Symposium sur la Plasticité.

Les 8 et 9 septembre, il la Brown University, Providence 
(Rhode-Island). — Les questions étudiées auront trait aux 
relations existant entre la tension et l’allongement et les 
problèmes et méthodes d’analyses des structures et des 
milieux continus.

Exposition.de Chim istes Peintres.

Du 5 au 9 septembre se tiendra, à Chicago, une Exposi
tion Nationale de Chimistes. L ’idée de fournir aux chimis
tes ayant des talents artistiques, l’occasion de faire con
naître leurs œuvres, émane de Harry N. Holmes, ancien 
président de l’American Chemical Society, et lui-môme 
peintre amateur.

69° Congrès annuel de l'Association Française 
pour l’Avancem ent des Sciences.

Du 11 au 16 septembre 1950, à Toulouse. —  Le président 
M. A. Danjon, membre de l'Institut, directeur de 1 Observa
toire de Paris ; secrétaire général, M. Jean Verne, membre 
de l’Académie de Médecine, professeur à la Faculté de 
Médecine de Paris. Le programme comporte, outre les séan
ces de travail et les conférences générales, des excursions 
au Val d’Andorre, à Barcelone, é la Côte catalane et dans 
la Vallée de l ’Aude.

Exposition Textile Internationale.

Le but de cette manifestation, qui aura lieu à. Lille du 
28 avril au 20 mai 1951, est de favoriser, par une vaste 
confrontation de la plus grande variété possible des pro
duits du monde entier, la reprise et le développement des 
échanges internationaux.

On y exposera les fabrications les plus caractéristiques 
des différents pays, ce qui permettra de mieux connaître les 
progrès réalisés au cours de ces dernières années. On asso
ciera à ces présentations celles qui relèvent des activités 
complémentaires ou apparentées : l ’habillement, la haute 
couture, la mode, le négoce du tissu et enfin la construction 
du matériel textile.

GRANDE-BRETAGNE

Conférence Internationale sur l'Energie atom ique.
Oxford et Ilarwcll, 7-13 septembre 1950. — Organisée 

par la direction du Centre de Recherches Atomiques de 
Harwell. Le 9 septembre, visite des laboratoires de Ilar- 
well- On prévoit la visite de 200 spécialistes venus des 
divers pays d’Europe et des Etats-Unis.

ITALIE
IV" Congrès National de l'Associazione Italiana 

di M etallurgia.
Florence, 28 scptcmbre-ier octobre 1950. — Les deux 

thèmes principaux seront les métaux pure et les aspccls 
métallurgico-mécaniques, avec élimination des copeaux. Ces 
sujets occuperont les deux premières journées, la troisième 
étant réservée à l ’initiative de l’A.I.M. Le congrès sera com
plété par une exposition de la métallurgie dans l’Antiquité, 
et par une exposition de fonderie artistique- Enfin, le pro
gramme comporte également des excursions aux exploita
tions boracifères de Larderello, à Piombiho, à Portoferraio 
(île d’Elbe), etc,

Conférence européenne du Tabac.
Rome, du 10 au 13 septembre 1950. —  Organisée par lo 

Centre International du Tabac, sous les auspices du Minis
tère des Finances d’Italie. Au programme figurent notam
ment les points suivants : 1° Situation actuelle de l’indus
trie des tabacs dans les différents pays d’Europe; 2° Cul
ture des tabacs pour cigarettes en Europe, en relation avec 
les nécessités et les caractéristiques de la consommation.

Le Secrétaire Général est le Dr. Rossi, Piazza Mastai, 
N° 11, Rome.

PAYS-BAS

Assemblée générale de l'International Academ y 
of H istory of Science,

Amsterdam, 22 août 1930.

Symposium sur la C ata lyse .
Organisé à Utrecht, les 2 et 3 novembre 1930 par la Sec

tion de Chimie physique et de Colloïdochimie, la Section 
de Technologie Chimique et de Chimie industrielle de la 
« Nederlandse Chcmische Vcreniging », et le Département 
de Technique chimique de l’Institut Royal d’ingénieurs 
d’Utrecht,

Programme :
Le 2 novembre. —  Aspects fondamentaux de la catalyse.

A. Mécanisme et cinétique.
1?, Recherches sur la structure des catalyseurs.

Le 3 novembre. — Technique et applications de la cata
lyse.

Technologie des procédés par catalyse,
C, Applications industrielles.
On prévoit quatorze communications.

SALON d e L’EMBALLAGE
DU CONDITIONNEMENT, DE LA MANUTENTION ET DE LA PRÉSENTATION 
PARC DES E X P O S I T IO N S  P ARIS 5  ”  I 5  'OCTOBRE 1 9 5 0  PORTE d e ;  VERSAI LLES
A D M I N I S T R A T I O N :  40,  RUE DU C O U S  É E , 40 . ' P A R I S  V I I I '  - j i ' l .  > É L YS ÉbSt'O  0 - 0 7
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Bénéfice réalisé Bénéfice réalisé 
Nom fie l’entreprise. en 1940. en 1948.

Aciéries de Longwy Fr. 90.212.984 75.650.343
Aciér. de Paris et d’Outreau 38.551.575 ' 21.923.209
Aslurienne des Mines. ,Fr. b- 163.914.544 128.139.158
Brasseries et Malterie de

Champigneulles Fr. 08.579.309 18.125.709
Cirages Français ...............  44.320.000 20.805.899
Compagnie des Salins du 

Midi et des Salines de Dji
bouti   184.889.013 »

Compagnie Industrielle et 
Minière du Nord et des
Alpes .............................  15.337.337 12.029.810

Comptoir Lyon-Aiemand et 
Marret, Bonnin, Lebel et
Guieu Réunis ...............  71.262.000 42.015.12S

Cultures d’Exlrème-Orient .. 39.811.824 02.540.785
Disticoke ............................ 00.177.641 32.9S5.028
Distilleries de la Suze  290.172.857 201.309.363
Dunlop ................................  117.201.000 »
Elablissem. Antoine Chiris.. 17.31G.20i 16.i23.59S
Etablissements Seguin ..........  77.700-715 »
Glaces et Verres Spéciaux du

Nord de la France*  53.580.G54 111.067.894
Grands Moulins de Paris  54.950.313 »
Hauts Fourneaux de Saulnes 158.768.543 89.250.845
Imperial Chemical Indus

tries, Ltd ...................... £ 9.791.503 10.850-414
Kali Sainte-Thérèse  Fr. 170..060.565 121.734.052
Lever Brothers and Unilever,

Ltd. :
Lever Limited : Groupe.£ 11.727.509 7.161.505
—- Société mère.............  5.501.287 4.991.906

Lever N. V. : Groupe  7.852.618 3.297.204
—■ Société mère   2.614,897 2.590.628

Lille-Bonnières et Colom
b es   ..................Fr. 21.827.983 13-392.185

Lyonnaise des Eau x   212.903.700 »
Matières colorantes et Pro

duits chimiques de Saint-
Denis  9.172.247 11.502.343

Mines de Fer de Segré  27.014.148 15.541.958
Vol. 64. — N* 1.
Ju ille t  1950.

„  Bénéfice réalisé Bénéfice réalisé
Nom (le 1 entreprise. en 1949. eu 1948.

Mines de la Plagne  51.808.481 54.234.870
Mines et Usines de Salsigne. 16.841.084 39.400.791
Papeteries de Roquefort  35.476.432 38.0G0.206
P6<*iney .......................... 373-000.000 350.000.000
Produits azolés .................  42.557.000 19-864.240
Produits chimiques « Lion

Noir »..............................  11.170.751 25.389.223
Pr5 ü ...............................  131.412.913 »

Pyrites de Iluelva-  12.768.125 »
B 'P °Brl ............................  34.174.000 24.492.486
Saint-Raphaël ................... 328.800.346 »
Société Centrale des Usines

à Papier « Ccnpa ».......... 103.900.000 S9.000.000
Société Chimique de la

Roulc   28.154.412 »
Société de la Viscose Fran-

caisc ................................  131,922.882 122.534.829
Société des Lièges des Ha- 

mendas et de la Petite
............. '........... 38.530.296 52.317.190

Société des Mines de Houille
(ic BIanzy ......................  48.318.813 »

Société des Peintures Astral
Cclluco ............................  19.474.339 »

Société Générale de Fonde-
rie ...............................  83.975.914 »

Société Générale des Cirages
Français ........................  44.320.000 26.805.899

Société Générale des Huiles
dc p é tro le ........... 231.620.291 259.852.842

Société Indochinoise des Cul
tures tropicales .................  20.764.205 17.494.561

Société Industrielle et Agri
cole de la Poinle-à-Pitre.. 39.854.315 20.055.035

Société s Le Nickel » . 34.059,884 »
Société Métallurgique dc

Senelle-Maubeuge ............  130.987.370 109.033.009
Société Minière et Métallur

gique de Penarroya  273.695.415 171.570.292
Société Nationale de la Vis-

cose ..................................  82.951.184 82.703.600
Soieries F. Ducharnë........  10.747,453 „
Standard Française des Pé-

trole3 .............. ............. 716.899.756 358.449.878
Tabacs des Philippines. Ptas 3.897.642 1.515.037
Textiles artificiels du Sud-

Est ............................ Fr- 149.917.353 138.945.131
Usines Chausson................. 187.642.600 107.378.000

'  Du l«r juillet au 31 décembre 1949.
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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  2 7 5  M I L L I O N S  D E  F R A N C S  

Siège socia I : 77, rue de Miromesnil - PARIS-86
56-1 5 6- 1 73  c ia m e c y  B U R E A U X  E T  U S I N E S  A C L  A P/l E C Y ( N i è v r e )  Produits-Clamecy

P O M P E S  I N D U S T R I E L L E S  
EN A C I E R  INOXYDABLE

P O M P E S
R.LEFI
24, RUE DE L’AVENIR, BAGNOLET 
(Seine) TÉl.AYRon 21-64 (2lig.)

TOUS PRODUITS  DE LA CARBONISATION DU BOIS EN VASE  C L O S
M ÉTH Y LÈN ES  Types Régie Française 

M ÉTH Y LÈN ES  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  DE  M É T H Y L E  —  S O L V A N T  B 
P R O P IA N O L  —  A C É T A T E  DE PLO 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 O 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  - BRAI

C H A R B O N S  DE BO 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 STR IE , les G A Z O G È N E S  et les U S A G E S  D O M EST IQ U ES

ÉTAIN
ÉTA IN  et s e s  D É R IV É S

O X Y D E  D 'ÉTA IN  - B IC H L O R U R E  D 'ÉTA IN  - S EL  D 'ÉTA IN  - C H L O R U R E  DE Z IN C
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Toufes capacifês
Broyeurs - Emulslonneurs - Mélangeurs
w Reprise de Matériel de Réemploi
E ts OF" If JRI (Successeur do L. BESSA) 
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F O R M A L D É H Y D E  e t  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 TOUT PRODUIT PROVENANT 
DE LA C A R B O N IS A T IO N  
DE BOIS  EN VASE CLOS

ACIERIES & FORGES DE FIRMINY
7 9 , Rue de M onceau , PARIS (8*) - LAB. 7 9 - 9 4

T O L E S  & C H A U D R O N N E R I E  I N O X Y D A B L E S
i 20 , Rue Dumont-d’U rv ille , P A R IS , 16
> P A S S  V 09-33

POMPES CENTRIFUGES EN ACIER INOXYDABLE
Conceptions nouvelles - Nombreux d ispositifs brevetés

POMPES SANITAIRES, ROBINETTERIE, RACCORDS,
TUYAUTERIES EN A C IE R  IN O X Y D A B L E

Pompes à vide et compresseurs à anneau liquide.
Efecteurs et thermo - compresseurs à vapeur. 

Condenseurs par mélange et par surface.
Appareils de réfrigération par détente.
Appareils de cristallisation sous vide.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS
D'APPAREILS MÉCANIQUES INOXYDABLES
3, Rue Barrés, C O U R BEV O IE  (Se ine)
Tél. - Dépense 33-12 (lignes groupées]

MÉLANGEURS
VILLEFRANCHEs-SJRHONEI 
PARIS. 6 7 Bld Beaumarchai/.Arc.o}»

L I G N O S U L F I T E EXTRAIT DE 
L I G N I N E

3S Sis, rue d'Anjou - PARIS Í''

H E R F I L C O
F IL T R E S  à C O L M A T A G E

Fabrication Française 
sous

LICENCE AMÉRICAINE

PA TER SO N  (N .J .) U .S .A .
S.A.R.L. Capital de 6.000.003 de Fr.

4 4 , rue  L a  B o ë iie ,  4 4  
P A R IS  (8  )

Tél. : ÉLYsées 89-40 - 46-09

H E L I C O - A G I T A T E U R S
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P etites  A n n o n c e s
Demandes d'emploi : 80 fr. la ligne.

Toutes autres rubriques : 175 fr . la ligne.
Supplément de 150 francs par annonce en cas de dom iciliation à la Revue

DEMANDES D'EMPLOIS
Ingénieur-chimiste spécialisé en chimie 

biologique et matières plastique, recherche 
situation France ou colonies. Ecrire sous; 
n° 2730 à la Revue qui transmettra.

Ing.-Chim. conn. méca. électr. usine, labo. 
30 ans, sér. réf. ch. sit. fabr. préf. ss/dir. 
pet. usine. Ecrire sous n° 2733 à la Revue 
qui- transmettra.

Ing. spéc. huilerie, sér. réf. ch. sit. in- 
téross. Bordelais préf. Ecrire sous n° 2734 
à la Revue qui transmettra.

Secret, st. dac. 26 ans, études sup. 
math, et chimie, chorcho sit. d 'av. libre 
fin sept. Ecrire sous n" 2732 à  la Revue 
qui transmettra.

Ing. Chimiste 31 ans, plusieurs années 
prouque dans la fabrication des produits 
pharmaceutiques, spécialisé dans la chimie 
organique et des recherches scientifiques 
et industrielles, cherche situation évent, 
demi-journée ou commis ingénieur-conseil. 
Ecrire sous n° 2742 à la Revue qui trans
mettra.

OFFRES D’EMPLOIS

Recherchons Ing.-Chimiste 25-28 ans 
pour usine Province petite industrie chi
mique. Ecrire sous n° 2731 à  la Revue 
qui transmettra.

On désire connaître chimiste organîcien 
très averti pour mises au point occasion
nelles de dérivés synthétiques pharmaceuti
ques. Ecrire sous le n* 2710 qui transmettra.

Importante Société produits chimiques 
banlieue cherche jeune ingénieur débutant 
ou non formation Arts et Métiers ou C en 
trale pour service entretien. Ecrire sous 
n° 2736 à la Revue qui transmettra.

Importante usine du Nord recherche 
IN G E N IE U R - C H IM IS T E  pour laboratoire 
de peintures, spécialisé en glycérophta- 
liques. Ecrire sous n° 2743 à la Revue qui 
transmettra.

Situation d ’avenir est offerte à jeune 
ingénieur diplômé des G randes Ecoles 
d 'Etat, dans importants ateliers de cons
truction mécanique do la région parisienne, 
comme poste d 'ad jo int au C h ef du Labo
ratoire. La préférence sera donnée à can
d idat ayant déjà quelques années de 
pratique en laboratoire métallurgique et 
possédant entre autres de bonnes connais
sances de l'examen métallographique dos 
produits sidérurgiques. Faire offre avec 
curriculum vitao sous n° 2722 à la Revue 
qui transmettra.

M A T ER IE L

A  vendre Rails de réemploi, en fers do 
25, 28 et 30 K ° avec éclisses et boulons. 
Bon état. Ecrire sous n° 2737 à la Revue 
qui transmettra.

A  vendre 2 gazogènes Pierson 300 m1/  
heure visibles Projecteurs M A R C H A L , 14, 
r. Méhul, Pantin.

A  vendre lot important de traverses de 
I m. 80 très bon état. Ecrire sous n° 2739 
à la Revue qui transmettra.

Economies considérables de main-d'œu
vre grâce aux B A L A N C E S  E L E C T R IQ U E S  
pesant en série depuis 50.000 grammes. 
S.E.C .A .M .P., Le Plessis-Bouchard (S.-et-O.).

A  vendre voie de 60 assemblée en ters 
de 9 K°, état neuf. Ecrire sous n ° 2738 
à la Revue qui transmettra.

A  vondre wagonnets 750 I. et 1.500 I. 
parfait état. Ecrire sous n’ 2741 à  la Revue 
qui transmettra.

Prix intéressants neuf et occasion tout 
matériel électrique (dynamos, alternateurs, 
transfos, moteurs 0,5 à 4.000 C V ) ,  M ot. 
Diesel, essence, outillage, Machines-outils, 
M atérie l T.P. Entreprise et Industries spé
ciales. D R O N , Pantin (S e in e ), N or 88-40.

A P P A R E IL  P O U R  D IST ILLER  ET EX 
T R A IR E  : Maison en Hollande recherche 
un appareil pour distiller e t extraire des 
huiles essentielles et des alcaloïdes, p. e. 
Angélique, Valériane, Coriandre, etc. Des 
offres détaillées doivent être envoyées sous 
n° 2724 à la Revue qui transmettra.

Vendons é tat neuf, presse hydr. labor. 
Colin type Phom-2 tireuses sous vide pour 
liquides, 2 boucheuses hermeticos sous 
vide. Ets J.-P. FO U R N ET , Aigues-Vives 
(G a rd V

A  vendre locomotives voie de 60 de 7, 
10 t. et voie métrique de 10,15 et 17 t., 
bon état. Ecrire sous n° 2740 à la Revue, 
qui transmettra.

OFFRES ET DEMANDES DIVERSES

La Société  A K T IE B O L A G E T  P H A R M A 
C IE , titulaire du brevet français n° 908.482 
du 17 juillet 1944 pour «  Procédé de pré- 
paration d'homologues polymères à partir 
de polysaccharides », désirerait céder la 
propriété de ce brevet ou s'entendre avec 
Industriel pour licence d'exploitation. 
S 'adresser pour renseignements à M . BERT, 
Ing. Conseil, 17, rue Daubigny, Paris (17e).

Firme Produits chimiques région pari
sienne recherche firme possédant atomiseuse 
qui accep tera it travail à  façon. Adresser 
proposition sous n* 2709 à la Revue qui 
transmettra.

Distillations-rectifications à  façon ; puri
fication, récupération solvants souillés. 
Ecrire sous n° 2729 à  la Revue qui trans
mettra.

Pour vos Achats de : H Y D R O Q U IN O N E , 
P ER B O R A T E  de Soude, N IT R O B EN Z EN E , 
A lcool B U T Y L IQ U E , A C ET A T ES  de Butyle, 
Ethyle, Ecr. U.F.F., 7, rue Lécluse, Pa
ris (17“ ).

Us. raccordée près Paris, 4.000 m" dis- 
pon. potentiel reconstruction 20 millions, 
ch. apports fabric, ind. chim. rentab. cer
taine e t capit. complément, si besoin. 
Nécessité proposition précisa référencée 
pr considération, Ecrire sous n' 2735 à la 
Revue qui transmettra.

ALLIAGES SPÉCIAUX M É T A U X  D I V E R S
P O U R  L E  L A B O R A T O I R E , *  L À  C A T A L Y S E ,

M E T A U X  P R É C I E U X  ET T O U T E S  L E U R 5  
A P P L IC A T IO N S  IN D U S T R IE LLES  ET S C IE N T IF IQ U E S

M éto ux  e» Se ls  p hysiquem ent purs • A n o d es  * A llio g es  
So udu res  - N itra te  d 'A rg en t S p é c ia l pour l’Industrie  
p ho to g rap h iq ue • O r. A rgen t, P lo fine liq u ides pour 
lo d éco ra tio n  de la  C é ra m iq ue  et du V e rre  - Bains

P O U R  T O U S  U S A G E S  I N D U S T R I E L S  
I A  P H O T O G R A P H I E ,  I A  C É R A M I Q U E ,  L A  V E R R E R I E ,  L ’ É L E C T R I C I T É ,  E T C .
d e  rh o d iag e  C o up les therm o-électriques in te rchan 
g ea b le s  P lotine, P latin e  rhod ié  • So n d e s  therm om *- 
triques o résistance d e  p lo tine  - Filières peur So le  
artif ic ie lle  Toiles d e  p lotine pur et rh od ié  pour 
c a ta lyse  • A p p o re ils  de la b o ra to ire  en p latin e , a rgen t, 
o r - C h a u d ro n n e rie  d 'a rg en t, de p loqué-orgen t, etc.
E lectrodes - B ilom es - Contocts - V is p latinées

M É T A U X  D I V E R S

Tungstène sous toutes form e» A c id e  tungstlque * 
N icke l et A llio g es  d e  n ickel non fe rreu x  - A n o d es  d e  
n ickel - F ilières en  n ickel * A p p o re ils  d e  la b o ra to ire  
en  n ickel - Pou d re  d e  cu iv re  é lec tro ly tiq ue

AFFINAGE DES DÉCHETS ET LINGOTS - TRAITEMENT DES CENDRES ET RESIDUS - ACHATS DES MÉTAUX CONTENUS

COMPTOIR LYON ÀLEMARDiiMARRET.BOHNIK.LEBELsGUIEU
S O C I É T É  A N O N Y M E  (  R É U  N  I S )  C A P I T  A r  i 15 M l t É I O N S

I3 , R . M 0 H T M 0 R E N C V :A R C .62-6 0 ET LA S U IT E - P A R IS . I I I 0- 2 2 0 , R U E S A l N T - M  A R T I N  - A R C .  9 8 * 9 2
PU B  G . B A U D EL  PARISs
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T O U L O U S E
£NGR4/s

RAPIDASE

BOUTEILLES EN ACIER
PO U R TO U S  G A Z  C O M P R IM ÉS  ET L IQ U ÉF IÉ S  

Anciens ÉfabP Albert P O U L E T
25, Rue Vîctor-Hugo - PA N TIN  (Seine)

■ M B B » . . .  Tél. : C O M b a t  02-14. 13-74

( M A N O M È T R E S  -----
V A C U O M È T R E S  

T H E R M O M È T R E S  
P Y R O M È T R E S  

D Y N A M O M È T R E S  
INDICATEURS DE NIVEAU

B E N O I T
7 , R U E  D E  M A L T E  -  P A R IS
TÉL. ROQ. 46-71    — ■»—

R é p a r a t i o n s  I
— D É L A I S  R A P I D E S  I

24 , R U E  D E M ILA N  
P A R I S  n x i

Téléphone : TR IN ITÉ  44-34, 44-35, 44-36

Lucien P O IR IE R

N E S

A —"  Trudaîne 93-57/58Trudaîne 93-57/58 
105, rua LafayaH s - PA R IS-1 0 'j

L i s e z  e t  u t il is e z  n o s

PETITES ANNONCES
OFFRES & DEMANDES — SITUATIONS — AFFAIRES

É P U R A T I O N  D E S  E A U X
. ALIMENTATION DE CHAUDIÈRES 

FABRICATIONS - RÉFRIGÉRATION

U N I O N  T H E R M I Q U E
S .A . au Capital de S.OOO.OOO'de Francs

' ★  m e  de ^^Pubiique, 62
M O N T R E U IL  (Seine) A V R .35-26



I  C E L L U L E S  
I M  É L E C T R O  L Y T I Q U E S

B  A GRANDE
PRODUCTION POUR

CHLORE et SOUDE CAUSTIQUE
A G E N T S  E X C L U S IF S

SEPEL -  31, RUE DE LA VANNE - MONTROUGE (SEINE) 
PHILLIPS & PAIN - 23 Avenue Louise - BRUXELLES 

RENSEIGNEMENTS - DEVIS - INSTALLATIONS

D É P A R T E M E N T  C O M P R E S S E U R S
S O C IÉ T É  A N O N Y M E  AU  C A P IT A L  D E 150 0011000 D E F R A N C S

H O O K E R

NIAGARA

COMPRESSEURS D'AIR
ÿU Vc CliÆ.

C O N S T R U C T I O N  
★  DE H A U T E  Q U A L IT É  

E N C O M B R E M E N T  R É D U IT

É Q U I P E M E N T S  
F IX E S  E T  M O BILES  
DE 10 A 100 CV

3, IM P A S S E  T H O R E T O N  - P A R IS  (X V  ) - T É L . : V A U G IR A R D  6 8 -4 0

.„n.™ LA  F I L T R A T I O N  I N D U S T R I E L L E
K a n c  V E R N A Y  i n g .  e . c .  I .  U .

Ancienne M a lu n  J .- B .  V E R N A Y  - Fondé* en 188#
V I L L E U R B A N N E  (R h ô n o ) . -  1 9 , fü «  lOUlS-DuCTOlze. -  V I L L E U R B A N N E  ÎR h ô n » !

FILTRE ROTATIF CONTINU. -  FILTRE 
ROTATIF A DISQUES. — FILTRES A 
MANCHES (lou» modèle*). — FILTRE A 
VIDE. — FILTRE PRESSE. —  FILTRE PP 
pouf papeiene*. —  TABLE ÉGOUTTEUSE 
et SÉCHEUSL -  EPAISSISSEUR DÉCAN- 
TEUR CONTINU. — CLASS1FICATEUR- 
SEPARATEUR A CUVE. — SEPARATEUR 

HYDRAJJUQUE. 
AGITATEURS A PALETTES (7 
AGITATEURS A HfM CSS (11 nvodtlw). 

APPAREILS DE FLOTATION 
éCCKSSOIR*:» OE FH.TBAT10N I 

Pompe* 4 vide e t  c o m p ta  ueur*.—  Vidange 
automatique. —  Pompe è di.flPhra9™ - 

Exécution de  tout notre matériel en BOIS, 
A C IER . FO N TE. PLOM B. ÊBONITE. 

M ETAUX SPECIA U X . —  ■ ■ ___
TOUS MATERIELS POUR USINES OE PRODUITS CHIMIQUES

SULFATE de NICOTINE 40 %  
NICOTINE ALCALOÏDE 95/97 °/q 
OXYCHLORURES de CUIVRE 
S U L F A T E  d e  C U I V R E

SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE

“ LA  G A U L O I S E ”
32 , ru e  T h o ma s s i n ,  32  —  L Y O N

Téléphone ; G a illle fon  55.01

X X X I X

FRANCEL
R É G U L A T E U R S  A U T O M O T E U R S  D E  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  d e  C h a u d i è r e s  - P u r g e u r s  
Vannes M agnétiques tous Fluides —  Réchauffage Électrique 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 V icto ire  - P A R IS  —  T R U . 52-57 (lig . group.)

CUVES et BACS en BOIS
B o u lo n n é s  ou ce rc lé s

AGITATEURS - SEAUX et BAQUETS pour ACIDES
  TONNELLERIE MÉCANIQUE ------

•

G. JORON 40, R. Saint-Spire 
- C O R B E I L  -

(Seine-et-Oise) 

T É L ÉP H O N E  N" 2 -------------- -



XI,

LÉCITHIN ES de LIN - SO YA - COLZA
H U IL E  de S O Y A  (Brute et Purifiée) 

V I S C O S O L  (Méthycellulose)
A L G IN A T E  de S O U D E  

    JA U N ES D'Œ UFS et ALBUMINE
S o c i é t é  d e  P r o d u i t s  C h i m i q u e s  d ’É t a m p f s

S E R V IC E  C O M M E R C IA L  : 185-187, RU E DE LA  PO M PE - PARIS-16® - K LE  9 ^ 2  e t E U R .  5 9 -2 6

P Y R E N E

ï TS PHILLIPS & PAIN
MONTROUGE -SEINE

F A B R I Q U E S  DE  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S
Tél. :

BAL. 59-6-4 à 59-691

Sièg e  social

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

P R O D U I T S  
P  H A R M A C  E U T I Q U E S  

G L U C O N A T E S  
S E L S  DE C ALC IU M,  
D' IODE,  D ' ARGENT,

DE  B I SM UT H 
CACO DYLAT ES ,  ETC.

U S I N E S .  A A U B E R V I L L

E I L L A I L T Téiég. 
BILLAUCHIM- 

PARISS. A. au Capital de 21.000.000 fr.
I l ,  R U E  DE LA  B A U M E  - P A R I S - 8 C

H  T O U S  P R O D U I T S
O  M I N ÉR AU X  P U R I F I É S
O  E T  P U R S  P O U R
t )  L ' I N D U S T R I E
J J  S O L V A N T S
,1,1 P L A S T I F I A N T S
H  S I C C A T I F S
>2 S E L S  DE M E R C U R E
ià ET DE C U I VR E

P O U R  P E I N T U R E S

E T  A I V R Y - S U R - S E I N E

LA LIBRAIRIE DE DOCUMENTATION
présente aux Abonnas de Chimie et Industrie la sélection mensuelle, fa ite  à leur intention, 

des ouvrages techniques et scientifiques étrangers

G. MELLON. — Ana lytica l A bsorption Spectroscopy , 6 18 pages ....F r .
J .  H. PERRY. — Chem ical Engineer's Hand-Book. 3> édition 1950
SNELL. — C olorim etric M ethods o l Analysis. 3" éd. 1550 volume I .......
GOLDSTEIN, — The Petroleum chemical In d u stry ...............................
GM ELIN . — Handbuch der anorganischen Chem ie. Sauerstoff I (19501 

Aluminium A S (1950)................................................ 1 ' ' '
KiRK & OTHMER.
H. GNAMM.

- Encyclopedia  of chemical Technology. Vol. V, 976 p.
Die G erbsto ffe  & G erbm itte l. 570 pages........................

B. CHALMERS. —  Progress in metal Physics. Vol. i, 1:49, 409 p. .

R. KIEFFER & W. HOTOP. — Pulverm etallurgie u. S interwerkstoffe . 412 p. 
NORTON. — R efra c to rie s . 782 pages.............................' ..

3.870
6.450
1.950
3.700
1.300
3.300 
8.620 
4.850 
3.000 
4.100
4.300

K. W INNACKER « WEINGARTNER. -  Chemische Technologie. 5 volumes
reilés, prix souscription par volume........................................ pr 4 ¡qq

R. C. ELDERFIELDS. — H ete ro cy lic  Compounds. Volume..I ..................  4.750
H. B. ELKINS. Chem istry o f industria l Toxico logy. 406 pages. 2.550
ULLMANN. -  Encyclopéd ie d r technischen Chem ie. 3« edition 1950

i3 volumes. Souscripf on Volume I relié............................................8 80g
R. W . KERR. — Chem istry 6  industry o f Starch . 2’  éd . 1950, 719 p  5.150
AUDRIETH. ■— Inorganic Syntheses. Volume 111-1950...............................  | 700

HUTTE. Des Ingénieurs Toschenbuch. 27e édition, volume I I I .............. I 2500
V. STAN NETT. — Cellu lose ace ta fe  P lastics................ .............  . 2 000

Modern P lastics Encyclopedia & Engineer's Hand-Book. Édition 1950 1. 200

et vous rappelle le récent et im portant ouvrage français :

LEBEAU. — Les H ou les Températures et leurs utilisu fions en Chim ie. 2 volumes 1950. cart. Frs 9.020

♦ ♦

S O P R O D O C  -  2 8 , rue S a in t-D o m in iq u e  -  P A R IS  (7  ) -  In v . 1 0 -7 3  - C . C . P . 1 5 7 3 .8 6

L I B R A I R I E  - É D I T I O N  - P H O T O C O P I E  - M I C R O F I L M  - B R E V E T S  - T R A D U C T I O N S
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Les firmes non suivies d'un numéro de page sont ce lle s qui n'ont pas d'annonces dans le  présent numéro 

Pour trouver leur pu b lic ité , veuillez vous reporter aux index précédents.

A . lî. G. (S té )  ..........................
A.C.K.I.....................................................
Aciéries et Forges de Firm iny.........
Air Liquide (S. A. L’) .........................
Airex .................................. ...................
Alais, Froges, Camargue (C-j...........
A lsap h ot .........................................
Amand (René).......................................
Amiante (L’) ...........................................
Alfa (Sté L’) ...........................................
A lfa -L a v a i.............................................
ALS-TIIO.M  ..............................
American Cyanamid Co......................
American X -R ay..................................
Appareils Centrifuges S.A. ...c o u v .
Ateliers d’Orléans................................
Auby (Sté P. C. Eng. d’) .................. ..
Avébône (L’) ...........................................

Babcock et Wilcox (Sté)...................
Bakélite (La)..........................................
Bakelite Corporation..........................
Barbet (Sté des Etabliss.) : . .
Barbier Benard et lu r e n n e .............
Belge de l’Azote et des Produits

chim ique deM arly(Slé).............
B e n o it ......................................................
Berlict et C1" (Autom obiles).............
Beycopal (S. À . ) ..................................
Billault (Fabrique de Prod. Chim.)
Blanc Omya...........................................
Blaw-Knox (C1* F").............................
Bonnet (É ts)...........................................
Borax français......................................
Bouellal (C haudières)........................
B o u rseu il...............................................
British Drug l lo u s e s ..........................
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XXXIX
X

XXXVI
X IV

IX
XXVI

i
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XX
XV II

XXV I
X II

XVI
XXXVIU

X V III
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XVI

XXXVI
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Cartier (Ets A . ) ..................................... vi
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Cerini........................................................ xxv
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XXXI
XX
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