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UVELIER
Rue Greuze - L IL L E

Ici, de n°aveaa___________________
les Broyeurs colloïdaux pour pâte 
ÎPS&MÎÎIÏM perfectionnés tant au point 
de vue présentation que rendement 

 ̂    ^

Pour tous les problèmes se rapportant a I emur 
siflcation et à la dispersion des produits pâteux, 
la suprématie des Broyeurs colloïdaux PREMIER 
est encore plus nette dans ces nouveaux modèles

P R E M IE R  C O L L O ID

Pou r d é ta ils  c o m p lé m e n ta ire s  et

P O U R  L A  F R A N C E  :
Mademoiselle G .  M O R E A U  
24, Rue Fabert —  P A R I S  (7e)

M IL L S  L IM IT E D

a id e  techn ique , éc rire  à

P O U R  L A  B E L G I Q U E :
Société Chim ique de S E L Z A E T E  
2?, Rue Ducale —  B R U X E L L E S

avec
—  notre service d’études 

notre gam m e complète de courroies

P la tes ag rafées ROKO, BALATA ou G O M E X ,  POIL DE 
C H AM EA U , COTON COUSUE, CAOUTCHOUC S. R . L .,  
COTON T ISSÉ ,  C O T E X ,  CUIR .

P la tes sans fin pour g ran d es vitesses V/X et VIXOR 

T rap é zo ïd a le s  VECO

— notre gam m e c o m p lè te  d’accessoires
—  notre rapidité de livraison



Une Marque, un Symbole ! . . .

C’est par ces simples initiales “ I.C .I.”  que le monde entier 
désigne aujourd’hui familièrement les IM PERIA L CH EM ICAL 
IN DU STRIES Ltd., l’important groupe britannique d industries
chimiques. . ,

Constitué en 1926 par la réunion de plusieurs firmes réputées,
ce groupe dispose à l’heure actuelle d’un capital de près de cent 
milliards de francs. Les efforts déployés dans le domaine de la recherche 
scientifique sont à la mesure de tels moyens et ont permis aux IM PE
R IA L CH EM ICAL IN D U STR IES Ltd. de se tenir constamment 
en tête du progrès. C’est à cette activité fondamentale que sont dues 
les grandes découvertes des vingt dernières années — découvertes 
qui ont porté très haut le renom des I.C.I.

Nul autre fabricant ne présente une gamme de produits compa
rable, en étendue et en variété, à celle des IM P ER IA L CH EM ICAL 
IN D U STR IES Ltd. Le savoir et l’expérience de 
leurs techniciens, alliés au traditionnel souci de 
qualité de la production britannique, donnent la 
o-arantie que tout produit portant la marque I.C.I. 
est ce que l’indu&rie chimique peut offrir de meilleur.

Concessionnaires exclusifs pour la France :

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (FRANCE) S.A.
Au Capital de 40.000.000 d« Francs

i i  bis, avenue Victor Hugo, PARIS (X V Ie)
Tél. K L E  12-70 et la suite.
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P O M P E S
R.LEFI
24, RUE DE l'AVENIR, BAGNOIET 
(Seine) TÉL. AVRon 21 -64 (2 lig.)

fJHué DE 100,000 POMPES ^ M C £ .

TOUS PROBLÈM ES 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

PRODUITS 
RÉFRACTAIRES

C O LIN
21-27, rue J.-J.-Rousseau
M0NTREUIL-SCMJS-B0IS

(Seine)

Carborundum-Sillimanife 
C o rin d o n  - M ag nésie  
Produits de Diatomite 

•

Creusets de Fonderies

¥  E n v o i  g r a c i e u x  d e  l a  N o t i c e  ■ C a t a l o g u e  
s u r  s i m p l e  d e m a n d e  a u x

Î T A B I I S S E M E N T S

R e n é  AMAND & C,E
S. A. CAPITAl 10.000.000 DE ERS

9, Bd des ITALIENS - PARIS 2* - R1C. 58 -52
Dépôt : 17, »UE DAVID • LYON - Tél. H0K. Î4-5S

U s i ne s  à M a n t e n d r é  ( Ch a r e n te - Ma r i t im e )
P r i v a s  ( A r d è c h e )  e t  M a s n u y - S t - P i e r r c  ( B e l g i q u e )u e )J

P R E S S O IR S

POMPES INDUSTRIELLES 
EN ACIER INOXYDABLE

T é léphone  :

A V R o n  25 -15  

25 -16  
38-34

M. Montage C.



Demandez à CALGO votre

S U L F A D I A Z 1M Ï
Í ( L a  R e in e  des S u lfa m id e s > )

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

CALCO 
vend cette 
célèbre 
gamme 
de
produits
pharmaceutiques *

SULFADIAZINE U .S .P .
(e t sel sod ique)
... la sulfamide de choix 
Sulfaguanidinè U. S. P. 
Sulfamérazine U. S. P. 
Sulfamérazine sodique 
Sutfadiméthylpyrimidine 
Sulfanilamide U .S .P .
(en poudre, c ristaux, m icron isée)
Acide amino-acétique N. F.
Pantothenate de calcium 
(D extro )
Chlorure de choline
Citrate de choline dihÿdrogéné
Cinchophène N. F.
(e t sel sodique)

Néocinchophène U. S. P.
Acide mandélique N. F.
(e t  sel calcique)

Ménadione U. S. P.
Bleu de méthylène U .S .P .
(en  p o u d re  ou  cristaux)

Acide nicotinique U. S. P. 
Nicotinamide U. S. P.
TB, Thiouracil 
Pliénothiazine N. F.
(pour usages vétérina ires)

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

* S a u f  b r e v e t»  p r i s  p a r  d ’a u tre a  f i r m e s .

Pour renseignements complets et notices documentaires 
écrivez ou câblez à... PHARMACEUTICAL EXPORT DEPARTMENT

CALCO CHEMICAL DIVISION a m e r / c a m  G fa n a r n ld c o m p a n y ^

3 0 , R ock efe l ler  P laza
New-York-City, U S. A.
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P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

E L E C T R O L Y S E U R S

RENË&JEAN

E T U D E S  E T  C O N S T R U C T IO N S  D 'U S IN ES  ET DE 
M AT ÉR IEL  PO U R L E S  IN D U S T R IE S  C H IM IQ U E S  
3 ,Avenue de Pomereu CHATOU ( Se tO  1 - Tel: 12.61

B a t te r ie  d e  C h l o r o l y s e u r s

ÉCHANGEURS a SPIRALE
LICENCE ROSENBLADS

CIRCULATION MÉTHODIQUE A CONTRE-COURANT  
G R A N D E  E F F I C A C I T É  

P E R T E S  D E  C H A R G E  R É D U I T E S  
C O N S T R U C T I O N  E N  T O L E  M A R T I N  
T O L E  D ' A C I E R  I N O X Y D A B L E ,  E T C . . .

Donne au dém ar
rage la souplesse 
d* une  m a c h i n e  

à vapeur

Protège les moteurs 
des coupures 

même sur 
une  s eu l e  p h g se

S IM P LIC IT É
S É C U R I T É

ROBUSTESSE
i  toutes épreuves 7, Rue Montalivet - PARIS (8")
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T E C H  A //Q U E /<}50

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.

  r i t

S*

TECHNIQUE 1850
V o tre  INTÉRÊT PÉCUN IAIRE e x ig e  
le  rem p lacem en t de vo tre  g é n é ra 
teu r, m êm e neuf, p a r une ch au 
d iè re  BOUËLLAT qui vous g a ra n tit  
en plus :
• U ne m ise en p ression  à  fro id  en  
2 0  m inutes
• L 'ad ap tatio n  in sta n ta n é e  de la  
vap o risa tio n  a u x  b eso ins b ru s
ques et im p o rtan ts de  v a p e u r
• Une co n ten ance de b allo n  ca l
cu lée pour v o tre  in d u strie .

L 'ach at d 'une ch a u d iè re  BOUËLLAT  
vo us se ra  INTÉGRALEM ENT REM
B O U R S É  p a r  l 'é c o n o m ie  d e  
co m b ustib le  q u 'e lle  a ssu re  :
• En I a n  co m p a ra tiv e m e n t à  
une Field
• En 2 an s co m p a ra tiv em e n t à  
une H o rizo n ta le  à tubes de fu m ée  
ou à  une M ultitub u la ire  à  fo y e r  
m aço n n é. San s co m p ter la  réd u c
tion m a ss iv e  des fra is  d 'en tre tien .

I n s t a l l e z  vous auss i
LA CHAUDIÈRE BOUËLLAT
à échange thermique par 

rayonnement

tUNIIlEBES BOUE1
6 & 8, Rue Bellot _  Paris (X IX ’) -  B O Tiaris 55-52 & 50-27
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U R E U S E M E N T  G É O M É T R IQ U E S

PARIS-;S O C I A L

C A R B O X Y M E T H Y L C E L L U L O S E S

E P A IS S IS S A N T  - G E L IF IA N T  
A G E N T  D E  S U S P E N S I O N  
S TA B ILISA T EU R  D 'EM U LSIO N  

ETC ...

Q u a â .té  ca n  S  ta n te  a  ie g u â è k ê  
e m p l o i  j a c J l ê ,  é c o H U h t L q t u

Produit technique

/  SPÉCIALES j

P r o d u i t  p u r

pour  tous p rob lèm es  part iculiers

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

| EC H A N TILLO N S  ET RENSEIGNEMENTS TECH N IQ U ES^

Société Novacel
BUREAUX: 5e t7 , A.V.PERCIER- PARIS-8" - ELY.92-61

A  P A R A I T R E  E N  O C T O B R E

U l l m a n n s  E n c y k l o p ä d i e  

d e r  t e c h n i s c h e n  C h e m i e

Les deux premiers volumes de cette  im p o rtan te  collection en tièrem ent 
refondue, qui com portera 13 tonnes de plus de 900 pages chacun, seront 
consacrés à l ’Appareillage des usines ainsi q u ’aux  procédés généraux de 
fabrication et au Laboratoire. Les suivants t ra i te ro n t  de la  technique 
a c t u e l l e  de f a b r i c a t i o n  de  t o u s  le s  p r o d u i t s  c h i m i q u e s .

V o l .  1 —  C H E M I S C H E R  A P P A R A T E B A U  U N D  V E R F A H R E N S T E C H N I K  

Souscriptions reçues à  :  *  p a r a î t r e  e n  o c t o b r e  .. .. FRS 8.800

LIBRAIRIE DE DOCUMENTATION
28, ru e  Sain t-D om in ique  P A R IS -7 - IN V . 10-73 C. C. P . 1573-86
L ib r a i r i e  E d i t i o n  P h o t o c o p ie  M ic r o f i lm s  T r a d u c t io n s .



U n e
g a m m e  
c o m p lè t e  
d e  m a c h in e s
•  Moteurs asynchrones dl et triphasé normaux et 

spéciaux.
•  Moteurs monophasés de puissances fractionnaires.
•  Moteurs à courant continu normaux et spéciaux.
•  Alternateurs et génératrices normaux et spéciaux.
•  Groupes convertisseurs — Groupes électrogènes.

Voilà 
ce que signifie 

pour vous 
la marque 
de qualité

DE LA COM PAGNIE  GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
S.  À .  A U  C A P I T A L  DÉ  3 M I L L I A R D S  DE F R A N C S  

Rue d 'A m b ert -  ORLÉAN S -  Tél. O r lé a n s  31-81
A G EN CES DE VENTE : TO UTES LES SU C C U R SA LES DE LA COMPAGNIE G ÉN ÉRALE D 'ÉLECTR ICITÉ



TERRASSES

SHEDS

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

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

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

fa b r ic a t io n s  S A M T O R

S. a . R i .  CAP 16-000.000
21 RUE DOUDEAUVILLE, PARIS (18

TÉL. : MONT. 15-45

AMINOACÉTAL DIÉTHYLIQUE
A s p e c t  
Odeur 
P. M.

E.
23 
4

24 
D

Pureté

liquide huileux, incolore, 
faiblement aminée. 
133. 
71 C  sous 25 mm de mercure. 
0.914. 
1,4155.
94 y 0

Livraison immédiate aux Laboratoires de Recherches

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

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

( L O I R E )

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

DÉGANTEURS SÉLECTEURS
à marche continue 

"P E R R IE R -P É C H IN E Y  "

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

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

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

D E

, GEHTRIFUGftTIOH, 
FILTRATION, ESSORAGE

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

C E N T R A L E S  T H E R M IQ U E S  E T  H Y D R A U L IQ U E S ,
E A U X  D ’A L IM E N T A T IO N  ET  E A U X  R É S ID U A IR E S  IN D U S T R IE L L E S ,  

IN D U S T R IE  D E S  C O R P S  G R A S ,  IN D U S T R IE  D E  LA  B IÈ R E ,  
IN D U S T R IE  D U  P É T R O t -E ,  IN D U S T R IE S  T E X T IL E S ,  

I N D U S T R IE S  M É C A N IQ U E S ,  IN D U S T R IE S  É L E C T R IQ U E S ,  
IN D U S T R IE  G A Z IÊ R E ,  E T C .

C O N ST R U C T IO N . N O R M A L E  O U  IN O X Y D A B L E

M A T É R I E L

PERR1ER
DEPUIS 1921 - M A R Q U E  DÉPOSÉE 
■aas— E ■ a e a n M — asaan   --a

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
Brevetés S.G.D.G.

POUR TOUTES A P P L IC A T IO N S

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
à marche continue 
PERR IER -PÉCH IN EY  "

DÉPARTEMENT DES PRODUITS ORGANIQUES
Ibis. Place des Saussaies. PARIS (VIIIe) - Tél. Aniou 21-32 ou An|ou 58-62

11021485



COMPAGNIE FRANÇAISE BLAW -KNOX

Chauffe indirecte par 
m édium  chauffant “  GILOTHERM

Autoclaves basse pression à doubla 
enveloppe où le GILOTHERM est vapo

risé par résistances électriques.
Cuves et mélangeurs à double enve
loppe et double agitation avec raclage 

des parois,

Turbo-sécheurs et refroldlsseurm 
verticaux licence BUTTNERSécheurs à  double tam bour rotatif 

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

Sécheurs pneum atiques 
licence BUTTNER

Le produit parcourt l'appareil de haut 
en bas,'par rotations et petites chutes suc
cessives. au contact d 'a ir ou de gaz chauds 
'• circulés "  par des turbo-soufflantes,

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

intérieurement à la vapeur.

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

Dopp Kettles

44,  r ue  F r a n ç o i s - l 0* - P Ä R I S - 8 ”
T é l é p h o n e  : É L Y s é e s  1 5 .0 0  e t  2 8 .2 4 Electro-vapor Kettles



Tous traitements des
EAUX INDUSTRIELLES

ET POTABLES

S O C IÉ T É

TÉL.
C A R N O T  27-78

1-AimiiAiRE DES Chemins de Feu et de l'Ihdustrje
S. A . A U  C A P IT A L  DE l8l.bUQ.OUU 

Q u a i  J u le s-G u e sd e  - V IT R Y - S U R - S E IN E  (Se in e ) - IT A tie  20-45

Société des Etablissements

B A R B E T
14, rue La Boé+ie - PARIS-80

lngénieurs-Constructeurs

IN STA LLA TIO N S C O M PLÈTES DE

D IS T IL L E R IE S

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

•

CRÉA TEU R S  
DE LA  R E C T IF IC A T IO N  C O N TIN U E  

•

Plus de 5.000 références réparties dans 67 pays

T H T R H  W S  R A P ID EM EN T  /  

E T  M IE U X  /

EN  U T I L I S A N T  LA

DIATROSE
Plaques filtrantes et mousses filtrantes 

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

199, Fg si - honoré £  “ DIATROSE'AMIANTE ”
PA R IS -8 '

[ l a  Diatrose accro it considérablem ent le 
rendement des filtrations.

AU TRES PRO D U ITS  
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 .

d’ÉLECTRO -CKIM IE  
D’ÉLECTRO -M ÉTALLU RG IE

ET  D E S   ---

ACIERIES ÉLECTRIQUES D’ UGINE

PRODUITS C H IM IQ U ES 
A C I E R S  

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

S IÈ G E  S O C IA L  :

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

Té lép ho ne  : L A B o rd e  12-75 - 1 8 -4 0

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

PRODUITS ÉCHANGEURS D’IONS ALLASSIONS et ZERWAT



D E  C H A R G E  U T IL E

PARIS-COURBEVOIE 
160, Bd de Verdun

E S S A IS  C H E Z  LES  
C O N CESSIO N N A IR ES

Usines et Bureaux : 
VÉNISSIEUX (Rhône)



P R O G S L
SO C IÉT É  A N O N Y M E  AU  C A P IT A L  DE 800.000.000 DE FR A N C S  

10. Q U A I  D E  S E R IN ,  L Y O N  - 77, R U E  D E  M 1 R O M E S N IL ,  P A R IS

P R O D U IT S  CH IM IQ U ES  

C R Y P T O G IL S  PO U R  LA  P R O T EC T IO N  D ES  B O IS
LU T T E  C O N T R E  L 'É C H A U F F U R E ,  L E S  P IO U R E S  D 'IN S E C T E S ,  L A  M É R U L E  ET LE B L E U IS S E M E N T  D E S  R É S IN E U X

S P É C IA L IT É S  PO U R  T E X T IL E  E T  T A N N ER IE
B U V A N T S  P O U R  T E N T U R E .  « T  B ^ C H I M E N J  - S P É O A U T É S  -  GH.TEX -  -  T A N IN S  N A T U -

P R O D U IT S  PO U R  L ’A G R IC U LT U R E
IN S E C T IC ID E S  -  A N T IC R Y P T O G A M IQ U E S  -  H E R B IC ID E S

P A P E T E R IE
C E L L U L O S E  D E  C H A T A IG N IE R  B L A N C H E  -  P A P IE R S  D 'IM P R E S S IO N  ET  D 'É C R IT U R E

M O T I C F S  S U R  D E M A N D E  A D R E S S É E  A  P R O G I L ,  10,  Q U A I  - D E  S E R I N .  A  L Y O N  ( R H O N C )  

. - - IN G ÉN IE U R S  s p é c ia l i s é s  et l a b o r a t o i r e s  a  l a  d i s p o s i t i o n  de  t o u t e s  in d u s t r ie s

ETS C0GEZ
S .A . R . L .

IN G ÉN IEU RS
A .M . - E.T.P.

19, rue Jules-Guesde, 19 
PARIS-XIV6

Téléphone : S E G  6 1 -2 8

M A C H I N E S  S P É C I A L E S

pour

Industries Chimiques & Pharmaceutiques 

M A C H I N E S  A  C O M P R I M E R  

i compression instantanée ou progressive 

simple ou double 

à simple ou double extraction.

Système de compresso-dosage breveté



Los ré f r igé ran ts  à ru isse l lem ent on g ra p h i te  im p e rm éab le  
“ K a r b a t e ”  so n t  id é au x  p o u r  le re f ro id issem en t eil icacc 
de la p lu p a r t  des acides, des b a ses  e t  des so lv an ts  o rg a 
n iqu es  à des p ress ions  j u s q u ’à  5,2 k g /cm 2  e t  des tem pe- 
r a tu re s  j u s q u ’à  170° C. A v ec  de p e t i te s  m od if ica t ions  de 
la d is t r ib u t io n  de l ’eau ,  des gaz à t e m p é ra tu re  b ien  plus 
élevée p e u v e n t  ê t r e  m an ipu lés .
i Les sec t ions in te rch an g eab le s  fo n t  d u  m o n ta g e  (ad d i t io n  
ou so us t rac t io n ) ,  u n e  o p é ra t io n  s im ple  e t  rap ide .  Les sec
tions de  ré f r ig é ra n t  à  u n  s im ple  tu b e ,  de lo ng ueu r  2,75 m 
sont em pilées  à d éb it  en série, p o u r  fo rm er  un  appare i l lage  
v ert ica l .  L a  c o n s t ru c t io n  co m p a c te  des jo in ts  élimine la 
nécess ité  d ’u n e  s t r u c tu r e  su p p o r t  ex té r ieu re  - surface  cx-

P C U R  TO U S REN SEIGN EM EN TS  
s'adresser à : 

Compagnie Industrielle S A V O IE  A C H E S O N  
12, rue du Général Foy 

P ARI  S-8*

te rn e  efficace m a x im u m :  env iro n  11 in2 d an s  les c inq  
d im ensions  avec  la h a u t e u r  m a x im u m  re c o m m a n d é e  du 
ré f r igé ran t  de 1,83 m. Le t r a n s fe r t  de ch a le u r  e s t  su p é r ieu r  
à  la m a jo r i té  des ré f r igé ran ts  m éta ll iques .

C’est le ré f r ig é ra n t  qu i ré soudra  la p lu p a r t  de vos d iff i
ciles p rob lèm es de re f ro id issem en t.  L  ac ide ch lo rh y d r iq u e ,  
l’acide su lfur ique ,  l’ac ide f luo rhy d r iq ue  e t  be au c o u p  d a u 
tre s  p ro d u i ts  ch im iques  fo r te m e n t  corrosifs  o n t  e tc  p e n 
d a n t  des an n ées  refroidis d a n s  ces p o p u la i re s  ré f r ig é ran ts
‘• K a r b a t c ” . .

E c r ive z  p ou r  recevoir  le b u l le t in  IVI. 880 l C d é c r iv a n t  le 
ré f r ig é ra n t  à ru isse l lem en t  “ K a r b a t c ” . C o nsu ltez -nous  
p o u r  vos p rob lèm es  p a r t ic u l ie rs  de  corrosion.

NATIONAL CARBON DIVISION
UNION CARBIDE AND CARBON CORPORATION

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

L e  t e r m e  " K a r b a t e “  d é s i g n e  d e s  p r o d u i t s  e n  g r a p h i t e  e t  c a r b o n e  i m p e r m é a b l e s  f a b r i q u é s  p a r  
N A T I O N A L  C A R B O N  D I V I S I O N .  U N I O N  C A R B I D E  A N D  C A R B O N  C O R P O R A T I O N .

POUR LES LIQUIDES CORROSIFS UTILISEZ
DES RÉFRIGÉRANTS A RUISSELLEMENT

“ K a rb a te

Il est rapide et faci le d'augmenter ou de diminuer la 
réfr igérant à ruissellement “ K a r b a te ” .

de votre



9, rue BOISSY D'ANGIAS. PARIS-8e. AHJou 43-90

G LYCÉR IN ES 

BENTO N ITES
•

TERRES 
D ÉC O LO RAN TES

•

C H A R B O N S  
A C T IFS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES OLÏCÉHES
An. au capital de 57.899.200 francs

67, Bould Haussmann - PARIS (8°)
A N J. 4 6 -3 0

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

Colorants de goudron 
Acides et sels organiques 

Matières plastiques 
Trichloréthylène -j- Dichloréthane 

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

Composés de nitrogène et du soufre 
Cyanures 

Chlore liquide 
Alun chromo-potassique 

Couleurs, laques et glaçures 
Produits ch'miques purs pour laboratoires 

Produ'ts pharmaceutiques 
Produits cosmétiques

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

et des MATIÈRES PREMIÈRES
9, Panskâ, P R A G U E II, Tchécoslovaquie - Tél. : 27.944 - Télégr. : Chemapol-Praha

T
ïv

rs
a
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4 & 6 , RUE MONTCALM

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

GROUPE DE 
DISTILLATION POUR 
2.000 LITRES / HEURE

APPAREIL POUR 
S ) LITRES/HEURE

P A I X  & C ,E

BEYCOPAL
64, Rue La Boé+ie, PARIS (8e)

Téléphone : ÉLYSÉES 98-80 à 83

A L C O O L S  G R A S  
A L C O O L S  G R A S  S U L F O N E S

M O U I L L A N T S  

D É T E R G E N T S  

M O U S S A N T S

pour tous emplois en :

T E X T I L E  - C U I R  - P A R F U M E R I E  

P R O D U I T S  M É N A G E R S

I U R I E U X
18, rue Pavée, PARIS (4«)
ph. : A R C . 03-51 R. C . Setne 722.521-2-3
'èda ille  d 'O r  d e  la Socié té  d'Encouragem ent 

pour l'In d u strie  N ationale (¡u ille t 1918)

Demandez la brochure explicative 
sur les emplois de mes différentes sortes

P A P I E R  A F I L T R E R
n disques, en filtre s plissés, en feuilles 52 X  52
p èc ia litê s :

F I L T R E S  S A N S  C E N D R E S  
I». n i ,  | | 2  e t  C r ê p é  n» 113 e x i r a - r a p i d e

F i l t r e s  d u r c i s  n» 1 2 8  
e t  d u r c i s  s a n s  c e n d r e s  n “ 114

C A R T O U C H E S
p o u r  e x t r a c t e u r s  d e  t o u s  s y s t è m e s

P A P I E R  “  C R Ê P É  D U R I E U X  " 
t o u t e s  d i m e n s i o n s  p o u r  f i l t r e s - p r e s s e s  

Envoi d'échantillons sur demande

Chimie et Industríe  i
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KREBS & CE
38, rue Parmentier - NEUILLY-SUR-SEIN*:
T é l é p h o n e  : M A I L L O T  9 3 - 3 0

I NS T A L L A T I ON D’ US I NE S
CHI MI E  & É L E C T R O C H I M I E  

©

É t u d e s  e t  c o n s t r u c t i o n s  d e
T O U T E S  I N S T A L L A T I O N S  

D ’ É L E C T R O L Y S E S  
ET D’INSTALLATIONS ANNEXES 

•

Électrolyses avec cellules à 
mercure et cellules à diaphragme 
pour la production du chlore 
e t des a lc a l is  c a u s t iq u e s
C h lo re  liq u id e , a c id e  ch lo r- 
h y d r i q u e ,  C h l o r u r e  de 
chaux anhydre, Hypochlorite 
de c a l c i u m  h a u t  t i t r e
C h l o r a t e s ,  P e r c h l o r a t e s  
C h l o r i t e  d e  s o d i u m  
P e r o x y d e  d e  c h l o r e

Eau o x y g é n é e ,  P e rsu lfa te s  
Permanganates

I N S T A L L A T I O N S  
POUR 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 rb o n a te , b ic a rb o n a te  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

ÉQUILIBRE - ÉCONOMIE 
RENDEMENT 

★

Renseignez-vous 
auprès de votre distributeur

RÉA CTIFS O R G A N IQ U E S  
P O U R  L 'A N A L Y S E  

L A  R E C H E R C H E

ACIDE RUBEANIQUE • “ BENZOINOXIM E  
ACIDE TRICHLORACETIQUE  

CACOTH ELIN E • « DIPYRIDIL 
DIPHENYLAMINE SULFONATE da BARYUM 

ORTHO-PHENANTHROLINE 

RHODIZONATE DE POTASSIUM  

NITRON • XANTHYDROL
etc ...

MATIÈRES PREMIÈRES POUR L'INDUSTRIE
Catalogue sur demande

LABORATOIRES du BOIS de BOULOGNE
33, Rue Voltaire, PUTEAUX

Téléphone: ION . 13-60



e t  P l a s t iq u e s

Les Produits 
Intermédiaires... 
Monsanto
Étapes vers les Produits 
de Grande Classe

QUELQUES INTERMÉDIAIRES 
MONSANTO

p a ra-am in o b ip h én yle ,

p ara-n itro b ip h én y le ,

orl/io-anisidine,

ac id e  b en zo ïq u e  techn ique.

ch loru re  de b en zyle ,

d ich lo ro an ilin e ,

orlAo-chloroaniline,

p ara-ch loro an ilin e ,

oriho-chlorophénol,

p nra-ch loroph énol,

cyc lo h exy lam in e ,

d icy c lo h e x y la m in e ,

d in itro an ilin e ,

d in itro ch lo ro b en zèn c 44",

d in itroch loroben zène 48°,

ort/10-n itroan ilin ę,

ori/10-nitrochlorobenzćne.

ac id e  p h é n o lsu lfo n iq u e ,

benzoate de so d iu m  - tech n iq u e ,

p a ra-to lu en esu lfo n am id e ,

p a ra-to iu en esu lfo ch lo ru re ,

ac id e  to lu en esu lfo n iq u e ,

A U  S E R V IC E  D E  L ' IN D U S T R IE .
Q U I S E R T  L ’H U M A N IT É



RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES SUR DEMANDE
AMERICAN X RAY TRADING C °  — 51, AVENUE KLEBER 

PARIS-XVI* -  TÉL. : KLEBER 32-80 A  84

POUR =

LA SÉCURITÉ 
LA RAPIDITÉ 
L’EXACTITUDE
de vos fabrications
ET DE VOS CONTROLES

¡§T^ VOUS PROPOSE

SPECTROPHOTOMÈTRE 
ÉLECTROMÈTRE de pH 
COLORIMÈTRE
1  de C O L E M A N
S i  INSTRUMENTA, INC,

TOUTE LA GAMME 
DES APPAREILS DE RAYONS X 5 A 50 kY - 150 kV - 240 kV DE LA

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

Mesure instantanée du pH par le

pH mètre

Du plus pstlt (175«/m X 175m/m)... au plus >,rand (1»200 X 1-200)
Serrage â vis, serrage par engrenages, serrage hydraulique.

Autres spécialités
FILTRES A MANCHES - FILTRES A POUDRE ET A PLAQUE D'AMIANTE.POMPES A PISTON ET A MEMBRANE - SÉPARATEUR CENTRIFUGE

TISSUS FILTRANTS

a l e c t u r e  d i r e c t e

D’une manipulation simple.
Utilisant l’electrode de verre.
Fonctionnant sur secteur alternatif 110 ou 220 volts. 
Pouvant être utilisé comme millivoltmètre ampIL 

ficateur.
(iradué de 0 à 14 unités pH.

S O C IÉ T É  N O U V ELLE  DES

SIM O N ETO N
13, R u e  A u g e r e a u  - P A R I S  ( 7 e)

T é lé p h o n e  : I N V A L I D E S  9 3 - 7 2



X X I

A lfa -|aval

Chaque centrifugeuse doit être bien  
adaptée au liquide particulier à sépa
rer. De Laval construit plus de cent 
m odèles différents de centrifugeuses. 
Consultez ses Services Techniques.

S É P A R A T E U R S  C E N T R I F U G E S

COLLECTION DES MONOGRAPHIES DOCUMENTAIRES
V I E N T  D E  P A R A I T R E  :

COMBUSTIBLES 
SOLIDES

P r e m i e r  o u v r a g e  de la c o l l e c t i o n  p u b l i é e  s o u s  
la d i r e c t i o n  de Mons i eur  le Profes seur  A .  S A U L T

Un volume par  Y.  M A Y O R ,  I ngén i eur - ch i mi s te  E.P.U.L.
250 pages 13 , 5 X 2 1 , 5 ;  30 figures; relié pleine toile : 1 .8 0 0  Frs

S O C I É T É  DE P R O D U C T I O N S  D O C U M E N T A I R E S
T é l é p h o n é  : i N V a i i d e s  1 0 - 7 3  •  28, Rue Sainf-Dominique, PARIS (VIIe) ®  c.c.p. p a r i s  1 5 7 3 - 8 6
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♦  s é c h a g e  des produits chimiques, 
opothérapiques et photographiques 

à basse température

♦ S É C H A G E  des  p l a n t es  pour  
l'herboristerie

♦ F A B R I C A T I O N  des  produi ts
hygroscopiques et effervescents

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

éthers, cétones, etc...

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
C R O U P E S  É V A P O R A T O IR E S  D E  G R A N D E  C A P A C I T É  

E T  A H A U T E  PR E SSION .

♦  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

♦ C O N D IT I O N N E M E N T  de l'air 
des ateliers.

p a r

( ï ï l \:1 i %
L e  p l u s  p  u  i  s  s  a  n t  d e s  

d é s h y d r a t a n t s  r é g é n é r a b l e s

C IE S O H I N - P O U L E N C  
78, Rue de Prony - P A R I S  ( 1 7 e)

TÉL. CAR. 11-00

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

TÉL 62-16

ÉQ UIPEM ENTS DE CHAUFFE
É Q U I P E M E N T S  C O M P L E T S  A U  C H A R B O N  
PULVÉRISÉ - GRILLES M É C A N I Q U E S  - FO YER S 
A U T O M A T I Q U E S  - BRULEURS A G A Z  - BRULEURS 
A M A Z O U T  - FO Y ER S  M É C A N I Q U E S  PO U R 

L O C O M O T I V E S .

FOURS INDUSTRIELS ET G AZOGÈNES
FO URS D 'A C IÉ R IE  - É Q U I P E M E N T S  D E  F O N D E R IE  
ET  FOURS DE FU SIO N POUR T O U S  M É T A U X  -
- FOURS DE T R A I T E M E N T S  TH ER M IQ U ES  -
- G É N É R A T E U R S  DE GA Z D E  C O N D I T I O N N E M E N T  -

- G A Z O G È N E S  A U T O M A T I Q U E S  -
- S T A T I O N S  C E N T R A L E S  D 'É P U R A T I O N  D E  G A Z .

B R O Y A G E
b r o y e u r s  e t  p u l v é r i s e u r s  a  c h o c , a

G A L E T S .  A B O ULE TS - M A TÉ R IE L  D E C L A S S E M E N T  - 
CRIBLES - S É P A R A T E U R S .

AIR CHAUD INDUSTRIEL
P R O D U C T I O N  E T  A P P L I C A T IO N S  IN D USTRIE LLES 

D E  L 'A IR  C H A U D

J

S T E I N  et  R O U B A I X
S o c i é t é  A n o n y m e  o u  C a p i t a l  d e  2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0  F r s

2 4 , rue  E r la n g e r, P aris-I6*-Tél. +JASmin94-40
USINES : R o u b a i x  • L a n n o y  • L a  C o u r n e u v o
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SOCIÉTÉ BELGE PE L AZOTE 
PRODUITS(HIMÍQUESDU MARLY

6 00 000 000 do rra n cs
..

4, Bd P IE R C O T ,  L IÈ G E  (Belgique)

Établissements G. DEVINEAU
26, rue Lafayette —  PARIS-*?1-
- - - Tél. : T A Itb o u t  70 -40  à 4 4  - - -____________

E L E C T R O I L
courroie trapézoïdale spéciale

Evite toute form ation  d 'électricité sta
tique —  Sup p re ssion  des étincelles ou 
effluves sans aucun d ispositif spécial 
-  Sécurité abso lue  dans tout milieu
!n flam m able:gaz,vapeur, poussières,
liquides, atm osphère grlsouleuse.

CONDUCTRICE

RESISTANTE 
A L'HUILE

C on se rve  ses qualités d 'adhé rence  
et de  résistance m algré  les projec
tions d 'hu ile  minérale qui détériorent 
rapidem ent les courroies. Application  
sur de  nom breuses m achines et 
moteucs fixes.

Lo C ou rro ie  "ELEC T R ’O IL "  p o ssè d e  toutes les caractéristiques 
et qualités techniques élevées des C ou rro ies I t A K U r c

,.. TtfcHi&z. ELECTR'Q /L ehuA Tàa& f rte f ?nacAin&r
N otice  spécia le  sur dem ande T. 18

S O C IÉ T É  IN D U S T R IE L L E  D E  T R A N S M IS S IO N S

4.RUE DE PRESB0UR0. PflRI5.l6f.KlE. 16-80a!2-44.110 LIGNES)

FONTES ÉMAILLÉES POUR  
LES INDUSTRIES CHIMIQUES

APPAREILS en f o n t e  ém a illée
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

A V E C  O U  S A N S  A G IT A T E U R
ET TUBU LU RE DE V ID A N G E  

•

t o u t e s  f o r m e s - t o u t e s  c a p a c i t é s

D E  10 A  5 . 0 0 0  L IT R E S

A U T O C L A V E S
A CHEM ISE AMOVIBLE 

ÉM A ILLÉE 
«

APPAREILS 
d e  LABORATOIRE  

e  
APPAREILS 

e n  FONTE SPÉCIALE
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Pub. A. CABUIL

►  AGENCES ET DÉPÔTS DANS LES PRINCIPAUX CENTRES

N o s  Etob llsse- 
m ents sont h eu 
reu x  d e  mettre à 
votre  d isposition , 
6  d e s  cond it ion s
p a r t ic u liè re m e n t  
i n t é r e s s a n t e s ,  

tous les

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

lI-SJVPHOT

A L S A P H O T 10. Rue Saint-Charlcs, ARMENT1ÉRES - Tél. 776

Notice C. I. 
gratuite s. demande

SOCIETE ANONYM E DE MATIERES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES

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

S I È G E  S O C I A L  : 9 , A V E N U E  G E O R G E  V  -  P A R I S  ( V I I I * )  
DIRECTION COM M ERCIALE : 8 , AVEN UE M ARCEAU -  PARIS (VHP)
TÉLÉP H O N E : BA LZA C 2 8 -5 0  A  2 8 -5 7  -  A D R E S S E  T É LÉ G R A P H IQ U E  : F R A N C O LO R -P A R IS

MATIERES COLORANTES
P O U R  T O U S  E M P L O I S  ET T O U T E S  I N D U S T R I E S

P R O D U I T S  A U X I L I A I R E S
POUR LA TEINTURE, L'IMPRESSION, LE BLANCHIMENT, LES A P P R E T S
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i s ° a Í Tancb 1 IS AU POIUT
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DU PONT ORGANIC CHEMICALS
D E P A R T M E N T

d fiM lP
«*« u.s.PATC»r

B E T T E R  T H IN G S  FO R  B E T T E R  L IV IN G ...TRO U G H  CHEM ISTRY.

...vous en tirerez 
peut-être des profits 
durables

Peu im porte  ce que vous fabriquez, 
vous y trouverez p e u t-ê tre  le p ro d u it 
ch im ique  ou la m atière  p rem ière  
qu i am éliorera vos fabrications ou qui 
augm entera  efficacem ent votre 
p roduction . Les p ro d u its  chim iques 
D u  P o n t son t tous soum is à un contrôle 
de qua lité  e t garan tis  pa r l'expérience et 
les recherches de D u  P on t, célèbres 
dans le m onde  en tie r. Q ui sait 
si l ’u n  ou l ’au tre  de ces produits 
ne  p e u t ê tre  u tile  dans votre 
in d u str ie  ?

N ous n o  p o u v o n s  pas tout énum érer, aussi nous 
vous prions instam m ent de nous écrire pour nous 
questionner à propos de ce qui vous intéresse. 
Exposez-nous vos problèmes," notre service technique 
personnel est à votre disposition pour vous aider 
dans toute la m esure du  possible. —  Écrivez à : 
Organic Chem icals D epartm ent, Réf. 3o6, Export 
Section, E. I D u Pont de Nem ours & C° (Inc.) 
W ilm ington 98, Delaware, U .S .A . ou au d istribu 
teur D u Pont de votre région.
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D É P A R T E M E N T  C O M P R E S S E U R S
v s —• - f r a n c sS O C IÉ T É  A N O N Y M E  AU  C A P IT A L  D E  150.000*000 D E

3, IM PASSE TH O R ETO N  - PARIS (XV~) - TÉL. : V A U G IR A R D  68-40

COMPRESSEURS D'AIR
d  U tÆ .

É Q U I P E M E N T S  
FIXES ET M OBILES  
DE 10 A 100 CV

C O N S T R U C T I O N  
DE H A U T E Q U A LIT É  
ENCOMBREMENT RÉDUIT

HYDRAZINE et  DÉRIVÉS
Hydrate et sulfate d'hydrazine 
Chlorhydrate de semicarbazide 

Thiosemicarbazide

H YD RO XYLA M IN E
C h l o r h y d r a t e  et  s u l f a t e  

®

AZOTURES
de baryum, stront um, sodium

SERVICE des POUDRES
DIRECTION CENTRALE - SERVICE COMMERCIAL 

11, B o u le v a r d  M o r l a n d  
  _ P A R I S - I V '  ......
T é l é p h o n e  : A R C H I V E S  8 2 - 7 0

- 1 ■ 1   j.mminniiuntnt.............mmimm„„„„......„„MmtimiiiiHimiiiimHuiiiMiimimmiimumwiminm.,............u.-u~u...  .....

STANDARD FRANÇAISE DES PÉTROLES
82, Avenue des Champs-Élysées, 82
P A R I S  ( 8 e) BAL 46-24

S O L V A N T S P L A S T I F IA N T S
C A O U T C H O U C S
S Y N T H É T IQ U E S D É T E R G E N T

ESSENCES SPÉC IALES 
SO LVAN TS O X YG ÉN ÉS  

W H ITE  SPIRIT 
SOLVESSO 100

NUSO  90 

NUSO 55

BUTYL
P A R A C R IL
V ISTAN EX

S-POLYMERS

STA N YL
(Aryialkylsulfonate 

de soude)

Départem ent produits ch im iq ues et caoutchoucs de syn th èse

s o c / t r e

i
S . A . R . L .  C A P IT A L  17.500.000 FR.

33, boulevard Jeanne-d'Arc, M O N TREU IL-SO U S-BO IS
- TÉLÉPHO N E : AVRon 33-S8 et 04-14 -

m

Cuves 
rondes et ovales 

Filtres a vide 

Malaveurs 

Tonneaux  
m élangeurs  

etc...

MATÉRIEL EN BOIS 
POUR L'INDUSTRIE
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0  M oulage :
Poudres à mouler pour tous objets 
moulés à usages techniques ou divers.

•  Iso lation  é lectriq ue :
Vernis d’imprégnation.

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

•  Em aillag e  et protection des m étau x  :
Vernis spéciaux.

•  Fabricatio n  des m eules a b ra s iv e s :
Compounds et résines liquides pour la 
fabrication des meules.

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

LA BAKELITE
SOCIÉTÉ AN O N YM E CAPITAL 3 0 .400 .000  FRANCS 

Fo n d ée  en 1922

25, Quai Voltaire - B EZ O N S

Eckarctt
C û p tfrû é i

M A N O M ET R ES
T H E R M O M È T R E S

D É B I T M È T R E S
TA C H Y M ÈTR ES
A N A L Y S E U R S  

DE C O 2 et C O  + H 
R É G U L A T E U R S  A 

F L U I D E S  A U X I L I A I R E S
R É G U L A T E U R S
É L E C T R I Q U E S
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S  Nous portons à la connaissance de la clientèle p
p  ut i l i sant  le f ameu x  pr odu i t  g

O X YD E DE TITA Ü E

Cachet O r EBCachet O r EB

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

etc...
A p p l ic a t io n s  :

T ra ite m e n t  d es  eau x
In d u str ie  du p é tro le  

In d u str ie  ch im iq u e
F a b r ic a t io n s  co n tin u e s  j ß

In d u s tr ie  d e  l’a lim en tatio n  ffi~~ Vjjjjmâ
P ro d u its  p h a rm a c e u t iq u e s  

M élan g es - R e m p lissa g e  Mf |g |H
É q u ip e m e n t d ’u s in e s  p ilo tes   ¡¡¡T**-!

e tc .. .  tflfeÆPS 'wa

S.E.R.D.I.
SOCIÉTÉ pour l’ÉTÜDE et la RÉALISATION dans INDUSTRIE

21, rue La Pérouse, PARIS (16e)
T é l.: C O P e r n ic  41 -32

I N S T A L L A T I O N S  G É N É R A L E S  D ' U S I N E S
  C O N S T R U C T I O N  D E  M A T E R I E L  ------------

P O U R  L ’ I N D U S T R I E  C H I M I Q U E

BLANC OMYA
S E R V I C E S  C O M M E R C I A U X  

31, rue Combacérès - PARIS (8*)Tél. ANJou 11-30
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Ce boulon est au- 
dessous des tolérances

Le flair, l ’intuition, l ’expérience, sont 
certes d es atouts importants dans la 
conduite d ’une affaire.
Mais rien ne d ispense le Chef d ’Entre- 
prise de faire le point le plus souvent 
possib le .
Et comment faire le point avec une 
comptabilité en retard, incom plète, 
insuffisamment précise  ; en un mot 
incapable de jouer ce rôle primordial 
d ’information et de contrôle.
Dans ce cas, c ’est le  moment de chan
ger, de m oderniser votre comptabilité.
Pour gagner du temps, pour y voir 
clair tout en dépensant moins, adoptez 
la C. S . M.
Et d ’abord docum entez-vous en d e 
mandant la brochure “ C . S . M .  et 
COMPTABILITÉ” .
Mieux encore, convoquez-nous sans 
engagem ent.

Une conversation sur votre  
problèm e sera plus utile 
qu’une brochure nécessai- 
rement générale.

Ce boulon est au- 
dessus des tolérances

BOULON 
CA LIB R É

Comptabi l i té
S i m p l i f i é e
M o d e r n e

EST STRICTEM EN T d a n s  le s  TO LERA N CES  
I L  E S T  I N T E R C H A N G E A B L E

31 , RUE L A F A Y E T T E ,  PARI S  9*
TÉL. : TRUDAINE 98-71 (6 Lignes groupées) 

S U C C U R S A L E S  A :

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

EXIGEZ-IE DE VOTRE 
FOURNI SSEUR



245 à 249, Rue de Stalingrad . Bob i g  ny (Seine)
Téléphones . Nord 04-21 • Flandre 04-44

I M P O R T A T I O N - F A B R I C A T I O N  

V - ! ~ D IS T R IB U T IO N  n

R A FFIN EESBRUTE S

É C H A N T I L L Ó N  S  et R E N S E I G N E M E N T S  s u r  D E M A N D E

L U  R G I -  P A R I S
S. A. R. L. au Cap ita l de 6  ; 0 0 0 . 0 0 0  fr.

45, Rue de la Chaussée-d'Antin 
Tél. TRInité 88-57 Télégr. LURG1PR0D-PARIS

PROCÉDÉS et APPAREILS pour les Industries 
Chimiques et Métallurgiques.

ELECTRO-FILTRES LURGI
pour dépoussiérage et dégoudronnage

FOURS ROTATIFS et à ÉTAGES
pour grillage des pyrites et des blendes

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

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

PROCÉDÉS LURGI pour acide sulfurique 
h Contact au vanadium 
1 Récupération S0’ par procédé"SULFIDINE" 
4 Catalyse humide par transformation H3S

X X X

Supérieur dans son principe au m icroscope électrostatique
LE MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE MAGNÉTIQUE

PHILIPS
apporte de nou veau x et précieux 

progrès techniques

•  a c cé lé ra tio n  é lec tro n iq u e  a tte ig n an t 
io o .ooo v o lts .

•  g ro s s is se m e n t à v a r ia tio n  con tinue  
de i .o o o  à 50.000 d iam ètre s .

•  d iffraction  é lec tro n iq u e  av e c  ce n 
trag e  m ic ro sco p iq u e  p réa lab le .

•  p r ise  de m ic ro g ra p h ies  s té ré o 
sc o p iq u es .

•  sy s tè m e  de po m p ag e  sim plifié  et 
rap id e , s a n s  p iège à a ir  liqu ide.

SPECTRE DE 
D IFFR A CT IO N  
ÉLEC T R O N IQ U E  
D ’U N  DÉPÔ T  D 'O R

C R IS T A U X  D O X Y O E  
D E  Z IN C

P M I L I P S - M É T A L I X
47.  Q U A I  D E S  G R A N D S -A U G U S T IN S .  P A R IS -6 C  -  TÉL. : D A N lo n  2 4 .6 0
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■ CARBONISATION 
ET CHARBONS ACTIFS ■

50 b'5, Rue de Lisbonne, PARIS (8*}. Tél.: CAR. 82-00 à 07

i n d u s t r i e l l e

d e s  g a

CHARBONS ACIIFS, GELS DE SILICE 
TERRES DtCOLORJHIES. AGENTS FILTRANTS p a n »  ,

Ec h a n g e u r s  o t o n s , d o l o m ie  a c i i ïé e

RECUPERATION DÊBEKZOLAGESOLVANISDES
ÉPURATION DÉSHYDRATATION DES GR

DÉPOUSSIÉRAGE. DÉGOUDRONNAGE ÉLECTRIQUE

A TELIER S  PINGRIS ET MOLLET- F O N T A I N E  r é u n is
R C  32 752 FONDÉS EN 1835 S. A . : Capital 72.000.000 de frs

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

A P P A R E IL L A G E S  POUR
DISTILLATIONS - FRACTIONNEMENT - RAFFINAGE DE PRODUITS CHIM IQUES ET LIQUIDES ORGANIQUES

U SIN ES  C O M P LÈT E S  DE PRODUCTION DE
ACÉTALDÉHYDE - ACID E ACÉTIQUE - ANHYDRIDE ACÉTIQUE - ACÉTO NE- A LCO O L MÉTHYLIQUE - ALCO O L BUTYLIQUE - SOLVANTS - RAYONNE. 
ACÉTATE DE CELLULOSE DEPUIS LES MATIÈRES PREMIÈRES JUSQU'AU FIL A TISSER - CHLORURE DE VINYLE - PHÉNOPLASTES

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

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

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

CA R B O N ISA TIO N  DE BO IS
USINES COMPLÈTES TOUS TONNAGES - EXTRACTION DES 
PRODUITS CHIM IQUES DE VALEUR CONTENUS DANS LES JUS 

PYROLIGNEUX ET GOUDRONS DE DÉCANTATION

P L A T E A U X  K I T T E L  BREVETES
POUR DISTILLATION ET TRAITEMENT DES GAZ
D IS T ILLA T IO N  M O LÉC U LA IR E

ET SOUS PRESSION

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, ETC. 
T O U S  A P P A R E I L S  EN CUIVRE - A C IER  ORDINAIRE - ACIERS INOXYDABLES - ALUMINIUM - MONEL, ETC.

4, RUE VIRGINIE-GHESQUIERE L I L L E  (NORD) FRANCE I 7, GROSVENOR-GARDENS L O N D R E S  (SW I) ANGLETERRE 
5 2 , RUE DE LONDRES P A R I S - 8  FRANCE I 3 5 ,  RUE CHILDERIC T O U R N A I BELGIQUE



CONCERNE

m m m n m m
r  r r  t r  r  r r- r r  r r

L E  SOUDAGE
OXYACÉTYLÉNli

*  l a  t r e m p e  s u p e r f i c i e l l e

l e  s o u d a g e
ÉLECTR IQ U E

LE  SOUDAGE A
l  h y d r o g é n e  A t o m i q u e

LE SOUDAGE
a t m o s p h è r e

a  L ' a r c  en  
D’A r g o n  i

SOCIETE AAONYHE DU CAPITAL DE 20 HILIIOHS DE TAS

26 RUE IAFAYETÏE.PARIS SlTEL.TAIm« 70-40*4 3

LA SOUDURE 
A U T O G È N E  
F R A N Ç A I S E

S o c ié té  A n o n y m e  au  C a p ita l  d e  2 2 8 .2 5 2 .0 0 0  fr* 
S iè g e  S o c ia l  J 75 , Q u a i  d 'O r a a y  • P A R IS  (7*)

DÉPARTEM ENT m a t é r i e l  
DE SOUDURE :

79, A v e n u e  C l a u d e - V e l l e f a u x  • P A R IS  (10*) 
T é l .  B O T x a r i*  44 -44  i  4 t

X X X l l
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CHEMISCHE
INDUSTRIE

O R G A N E  O FFIC IEL  DE TOUTES LES BRA N CH ES  
DE LA  CH IM IE A LLEM A N D E ET DE SES DÉRIVÉS 
(INDUSTRIE ET C O M M ER C E), PUBLIÉ C H A Q U E  M OIS

▼

R E N S E I G N E ,  I N F O R M E
. . . .  sur la situation et l'évolution 
des industries chimiques dans le monde, 
en général et en Allemagne en particulier

T

P R É S E N T A T I O N  S O I G N É E
Classement des produits par secteurs et par pays, etc.

Y
A B O N N E M E N T  :

6 mois : Frs 3.000 annuel : Frs 5.000

‘■a. r

▼

REPRÉSENTANT POUR LA  F R A N C E  : 

S O P R O D O C , 28, rue Saint-Dominique, PARIS-76
Renseignements - Spécimens - Abonnements - Publicité

VERLAG HANDELSBLATT G .M .B .H .,  DUSSELDORF - ALLEMAGNE

Chimie et Industrie 3



APPAREILS POUR LE DOSAGE 
DU SOUFRE ET DU CARBONE 
d ’ap rès l ’In gén teu r  A. EDER

APPAREIL RAPIDE, SIMPLE 
ET PRATIQUE POUR ANALYSES 
- POTENTIOMÉTRIQUES 

FOURS A MOUFLES, 
FOURS CREUSET, 

FOURS A TUBES 1400° C. 

MACHINE HORIZONTALE 
A MEULER ET POLIR.

•  •  •

G EBRU D ER K LEES
Worringerstr 10-12 

D Ü S S E L D O R F  1 - Allemagne

FA BR IQ U E PO UR LA  C O N STR U C TIO N  
D’A P P A R E ILS  M ODERNES DE LA B O R A T O IR E

PESEUSES EN REG ISTREU SES A U TO M A TIQ U ES  
“ L IB R A  ” 

E N S A C H E U R S - P E S E U R S  A U T O M A T I Q U E S  
“ L IB R A  ”

pour produits chimiques d'écoulement facile ou 
d i f f i c i l e

LIRRAWERK PELZ & NAGEL K.-G.
Br  a u  ns ch we i g -G  I i es m a r o  d e , N° 25

A LLEM A G N E

X X X  IV
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A P P A R E IL  DE 
LABORATOIRE

P O U R
S ÉC H A G E  PAR 
PULVÉRISATION

(17b) KOH$TAUZ-L/rZ£LST€TT£N
*4 l l e m a g n -e

Eisenwerke Kaiserslautern
Construction  
d’appareils et 
d'installations

P ou r l'industrie  ch im ique
A p p a re ils  en  fonte, acier et ac ie rs inoxydab les 
In sta llations com plètes de fabrications 
C on stru c t io n s  m étalliques

Revêtem ents en 
Ferro-Silicium

Haute résistance ch im ique 
R é sistan ts  à la cha leur et aux changem ents de 

température 
R é sistan ts  à la p re ssio n  et au choc 
Forte conductibilité therm ique

Ém aillage
Haute résistance aux ac ides
Haute résistance  à la chaleur
R ésistan t aux changem ents de température

Eisenwerke Kaiserslautern - Kaiserslautern
Tel. 20-21, 20-22 T elegr. E isenwerke F. S . 04510 

20-23
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DE D IET R IC H  & C
Société Anonyme au Capital de I milliard de francs

Trin ité  51 -45  
T rin ité  51 -46Bureau à Paris : 39 bis, rue de Chateaudun (IX1) - Téléphone, 2 lignes couplées

MATÉRIEL POUR L ’INDUSTRIE CHIMIQUE

Appareil à réaction 
en fonte émaillée 

Contenance utile : 125 L. 
Pression de service 

intérieurement :
5 kgs ou vide

Dans l'enveloppe 
Pression de chauffe :

1,5 kgs (vapeur)
Commande de l ’agitateur 

par moteur réducteur.

A L P I N E à la tête du broyage depuis 1898 
a présenté à l'A C H EM A  IX ses den 
nières productions et notamment

Grossissem ent : 100 fois.

Boul. Haussmann L E  M I K R O P L E X
S É P A R A T E U R  A AI R  

EN S P I R A L E
réglable assurant la sépa
ration des g ra in s jusqu'à 

1 et 5 Microns

Tél. : WAG,-am 92-25

L E  CONTRAPLEX
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Maschinenfabrik Friedrich Haas GmbH
R E M S C H E ID -LE N N E P
T é l . :  R e m s c h e i d  6 2 0 6 3  

Adr. tél. Maschinenhaas Remscheid-Lennep

INSTALLATIONS DE SÉCHAGE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

ayant plus de 60 ans d experience
dans le domaine des

SÉCH EU R S VEN TILÉS A L ’AIR
réalise les constructions les plus modernes

pour

L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Séchoir à chambres 
S é c h o i r  t u n n e l  
S é c h o i r  a r u b a n  
Séchoir à plateaux 
Séchoir à tambour 
Séchoir par contact

Séchoir à vis sans tin 
S é c h o i r  i n f r a r o u g e  
Étuve de préchauffage 
Tambour à calcination  
T a m b o u r  refroîdisseur 
Refroidisseur par contact

Nos
SÉCH O IR S A VIDE

pour

L’INDUSTRIE CHIMIQUE
tels que :

É t  u v a s  à v i d e  
Séchoir - lamineur 
Séchoir à palettes 
Séchoir à tambour 

i n s t a l l a t i o n s  d ' i m p r é g n a t i o n  s o u s  v i d e  
Vaporisateurs sous pression et sous vide 
S é c h e u r s  à un et  d e u x  t a m b o u r s  
Installations de refroidissement et de granulation

Vous profiterez d i  
plus de 60 ans de pratique

dans le domaine du

SÉC H A G E SO U S VIDE

Passtiurg ■ Block ■ Haas GmbH
R EM SC H EID -LEN N EP
T é l .  R e m s c h e i d  6 2 0 6 5  

Adr. tél. Vakuum Remscheid-Lennep

INSTALLATIONS SOUS VIDE POUR INDUSTRIE CHIMIQUE

<X> IMPERIAL
FILTRES - SÉC H O IR S  

H. Hoening & C ie
M U N I C H

Maison spécialisée dans la livraison de :

F i l t r e s  R o t a t i f s  
F i lt r e s  p o u r C e llu lo se

S é c h o ir s  à  T a m is  s a n s  fin e t p lié s  
S é c h o i r s  à t a m i s  h o r i z o n t a u x  

S é c h o ir s  à  C y lin d re  
S é c h o ir s  à T a m b o u r

Les spécialistes et techniciens

IMPERIAL
se feront un plaisir de vous aider à solutionner 

tous vos problèmes.

H É L I C E S  
AGITATEURS ET MÉLANGEURS

T H E O D O R  Z E I S E
Fabrique spéciale d'hélices 

Dép1 appareils agitateurs et mélangeurs à hélices
H A M B U R G - A L T O N A  1
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p o u r  l i q u i d e s
permettant d'obtenir toute finesse de pulvérisation 

iusqu'à celle du brouillard.

Ces appareils sont fabriqués en divers matériaux 
et adaptés à tous les buts techniques, tels que :

*  Refroidissement
*  Purification, saturation et absorption

des gaz
*  Séchage par pulvérisation
*  Mélange de divers constituants
*  Lutte contre les poussières
*  Protection et lutte contre l'incendie 
i (  Humidification de l'air
*  Arrosage et condensation, etc.

Ils conviennent à toutes les Industries, aux corps de Pompiers, 
aux Mines.

Demandez des conseils et de la documentation technique à :

F a . Pau l L E C H L E R  K ro n e n sira sse , 50
- A b t. Apparatebau - Stuttegart (Allemagne)

P RO TECTIO N  DURABLE C O N T R E  LA  C H A LEU R , L'ABRA SIO N  ET LA  C O R R O S IO N

- Représentant pour la France

4 4 ,  R u e  L a  B o é i ï e
ÉLYsées 68-22, BALzac 40-84

A . ROM ER  

P A R I S  8 e -
Téléphone :

•

C O N S T R U C T I O N S  

- ET  R E V Ê T E M E N T S  -
- A N T I - A C I D E S  - 

pour industries chimiques
e t  a s s i m i l é e s

F O N D E  E N  1 9 0 8  

R É F É R E N C E S  M O N D I A L E S  - I N S T A L L A T I O N S  E T  F O U R N I T U R E S  D A N S  T O U S  L E S  P A Y S

BRIQUES RÉFRACTAIRES  

POUR F O U R S -C O W P ER S ,

S ti& ísceó
Filtration des acides, liquides alcalins et neutres. Filtration 
de gaz dans production acide sulfunque acide

nitrique, etc. Réactions entre gaz & liquides.

Unité* de Ziltiaüati
Livrées complètes prêtes à raccorder pour l'épuration 
des gaz, liquides agressifs ou neutres - utilisables avec 

adjuvants de filtration.

iDiapAicuftne*
Pour tous procédés électrochlm lques.

Jc ln u n c id ic r
S c h u m a c h e r ’ S o h e  F a b r i k ,  B i e t l 0 h e l m  ( W ü r t t e m b e r g )

Pour vos problèmos : _ . 7 IA-11
G . J . Baert 69 Rue Alphonse-Mercier L I L L  E - Te ■ .-----------



CROUZET&C'i
MÉCANIQUE H0R10GÊRE

18, M i J.-J. ROUSSEAU VAUNCE-S-RHONE ' (FRANCE! .

CHAUDRONNERIE
ÉTU D E ET  CO N STR U C TIO 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, Aciersl noxydables 

Spécialité pour l 'É B O N IT A G E

C R O U 2 E T

V A tX N C C /) RÉARMEMENT 
AUTOMATIQUE 

I  INSTANTANÉ
A V E C  M O TEU R SYN C H R O N E

T Y P t m

L m w iw w m ssi
T E N S IO N  ; I »0 ou 2 2 0  vo lts. 

C O N S O M M A T IO N  :  13  w atts . 

T E M P O R IS A T IO N S  M A X I. i 
d e  14 à  2 8  h e u re s . 

T E M P O R IS A T IO N S  M IN I : 
I  /5* de  se co nd e . * 

P R É C IS I O N  ; le ' l / 8 0 0  de 
l'é c h e lle  to ta le , 

C A P A C IT É  i co n to cU  * « «  
10 a m p ère s  — MO volt* 
co u ran t o lte rn o til.

TOUTES COMMANDES 
TEMPORISÉES 

RADIOLOGIE 
p h o t o g r a p h ié  
m a t iè r e s  p l a s t iq u e s

VULCANISATION

G R O S S E  ET  MOYENNE C O N STR U C TIO N  rivée ou soudée 
Autoclaves, Monte-ius .Mélangeurs, Échangeurs Épurateurs, 
Chaudières et colonnes de distillation, Citernes, Containers, etc.

19 à 23, rue Édouard-Nieuport,
L Y O N  (VI Ie) TÉL. : 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

C E N T R A L E  DE V I L L E R S  S A 1 N T - P A U L  (Oise)
P O S T E  D E  D É M I N É R A L I S A T I O N  D ’ E A U

Vue de la batterie de filtres horizontaux traitant l’eau décantée avant son passage dans les appareils échangeurs d’ions

ETS P H I L L I P S  8 t  P A I N  31, Rue de la Vanne -  MONTROUGE (Seine) - ALE .  47-71 I. 
LE

TE
LL

IE
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t u y a u t e r i e s  
P I P E S  - L I N E S  
CHAUDRONNERIE  
C H A U F F E R I E S  

PARCS A COMB. LIQUIDES 
RÉSERVOIRS-CHARPENTE

4 8, Rue des  
Bergers, 

PARIS - XV'

Durée  
du m élange

UNE m inute
L ’absolu  

dans la perfection

y

G ro u p es  com plets

B r o y a g e s -
M é la n g e s  

5 0 %  d 'é c o n o m ie  
de M ain -d 'œ uvre

IIO , Rue de R ichelieu  
P aris  (2-)- R1C. 86-55
ATELIERS à BONNEVAL (E.-&-L)D o cu m en ta tion  s u r  dem ande

NETTOYAGE FACILE. . .  
RÉSISTANCE A  TOUTE C O R R O S IO N ... 

IN F IM E  C O E F F IC IE N T  D 'U S U R E

LES TUYAUTERIES 
ET ACCESSOIRES 

EN ACIER IN O X Y D A B L E
S O N T  LES PLUS_ É C O N O M IQ U E S  ET LES PLUS R A T IO N N E L S
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O U S  P A P I E R S
POUR

L’ÉDITION 
L’ IMPRESSION 

L’ÉCRITURE

■ » b C l ^ ’A N O N Y M f A U  C A pl!A L  . O S . 3 4 0 .C M .O 8 C : f S

À  V . S I È G E  s o c i a l  

■ P A R I S  - 77.  Rue d o  M i r o m o s n i l  

k %  ■■■ ‘  '  D É P Ô T S

. P A R I S - I V O N  - B O R D E A U X T O U L O U S E  
T O U R S  -  R E N N E S  - S t - E T I E N N E .  -  A L G E R

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

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

T É IÉ G .S A T R A N S C O -P a RIS
BUREAU X DE VEN TE

$  M 1 R O M E S N  I L - P A T O I S  ( S )
^ d e  S I U 0  --------------------- ---

Chaudières DUQUENNE
6, rue d'Ulm - P A R IS - 5 9
T é l é p h o n e  : O D É o n  25-31

Services Techniques Ateliers et Station d’ Essais
38-40, rue de i 'Amiral-M ouchez - P A R IS -14-
   T é lé p h o n e  : G O B e l in s  68 -96  ~

Chaudières type M S R  M a r i n e
et Marine Applications 
terrestres

Construction en série des chaudières type M SR2

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

Rendements Thermiques de 85 à 90 %> s.ir PCS

C h a u d i è r e s  t y p e  C N .l
Chauffage : Tous combustibles 

de 6 Th à 300 Th 
•

Chaudières t y p e  S .C .N .
r é c u p é r a t i o n  
ma z o u t  - ga z  
ou mi x t e

r  u  o .

â

IMPORTATION
EXPORTATION

-m atíM eá ftiefttièàeâ  
4àûdu4Ù cfiim iq u eâ



Les
Produits de Qualité 

Exigent...

RESINES DE QUALITE

D ans la  fab rica tio n  du film m ince p lastifié , des feuilles 
sans su p p o rt, ou des tissus endu its  su r calandres à  3 ou 
4 cy lind res, les résines e t les com pounds “ VINYLITE”  
on t des av an tag es  ce rta in s  su r les au tres  ch lo ru res  de 
polyvinyle :

•  R y thm e de production  accéléré,
«»Fabrication àjp lus basse tem p éra tu re ,
•  D u ctilité  plus g ran d e  su r B anbury  ou lam in o ir à 

2 cy lindres,
•  R éduc tion  de la  q u an tité  de p lastifian t néces

sa ire  pour une  souplesse égale.

Ces différents fac teu rs  son t ceux qui son t à  la  base du 
succès ren co n tré  p a r les feuilles et films VINYLITE.

N otre service techn ique  incom parab le  est susceptib le 
de m ettre  à  votre disposition toutes les facilités qui 
vous a id ero n t dans la  bonne u tilisa tion  de ces p rodu its .

4 6 , Rue des M ara is  
P aris X«

Tél. BOT 68-20; 68-21; 68-22

B A K E L I T E  D I V I S I O 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 fabriq ue de l ’Union C arb id e  and  Carb on Corporation



c r » r 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
z o î a .1 b s z o n V U ’â o S

fo 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

A U T R E S  SP É C IA L IT É S  :
ADOUCISSEURS O'EAU-CIRES EMÜISIFIABLES-CIRES DURES

IU IDESC O M P I

AUTRES GAZ RARES 
EXTRAITS L'AIR Parfums Synthétiques, Spécialités 

Produits Pharmaceutiques, 
Matières Plastiques.

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

M ICHELET : 32-40, 41, 42

FABRIQUES

de LAIRE

XLÏI

L'AIR LIQUIDE
SOCIÉTÉ AHONYW I

7 5 , QUAI D’O RSA Y - PARIS

n  BSIXE5 M  FU M E  ET k  l ‘ETTUH6TR 0EP0IS D U S TES PSlK O PU fJ »MES = 5 ^

YOll AU BOtTIN Ot f ARIS-PROf i 55IONS 
A LA «UBtlQUf " OXYGtNE “ LA USU Dis USINES

INSTALLATIONS
D l PRODUCTION 

POUR US GAZ O-COnTRI 
IT  DE LKJu O a CTéON 

POUR ACIO« CARBONIQUE

COMPRESSEURS
LPlClAUTt OEt HAUTE* PRESSION*

m a t é r ie l
4« S o u d u r ®  •» rf’O x y - C o u p a g ®

ROBINETS SPÉCIAUX 
POUR GAZ COMPRIMÉS 
B O U T E ILL E S  POUR 
A C lT T l tN I OISSOUt 

RÉCIPIENTS POUR TRANSPORT «T 
UTILISATION DES GAZ UQUt/rfS

M A C H IN tS  D 'O X  Y -C O U P  A G I  
ET DE TR EM PÉ SUPERFICIELLE

EAU OXYGÉNÉE
TOUTES CONCENTRATIONS

PE R C A R B O N A T E  DE S O U O I

AMMONIAQUE
(TUCI-CT CONSTRUCTION D'APPAREILS 
POUR LA UQLrfEACTION ET LA SÉPA. 
RATION CHS GAZ DE DISTILLATION DES 
COMBUSTIBLES A HAUTE O  BASSE 

TEMPÉRATURES



Chauffage Industriel
Vapeur haute et basse pression, Eau chaude à haute température. 
Récupération des chaleurs perdues. Equipement de chaufferies. 
T u y a u te r ie s  d ’u s in e s . T ra n sp o rt  de ch a leu r à d is ta n ce .

V E N T I L A T I ON , S É C H A G E  
A I R  C O N D I T I O N N É  
CHAUFFAGE DOMESTIQUE

rfëchnîccn
LrnNSTRUCTEUR INSTALLATEUR'■CONSTRUCTEUR INSTALLATEUR 

1 3 ,  R U E  E R N E S T - C R E S S O N  - P A R I S - 1 4 -  -  T É L .  S É G U R  1 7 - 7 3  E T  1 7 - 7 4

1 3 2 ?

Tous filtres pour toutes applications

Carcasse de filtre presse en 
acier à serrage hydraulique 

brevet Blumenfeld

S" C" A" des FILTRES PHILIPPE
5, rue de Greffulhe, PARIS - 8e

A N J. 37-40 ef 49-44
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FOREIGN DEPARTMENT

CARBIDE les fabrique tous

Vous pouvez vous p rocu
rer chez C A R B ID E  p ra t i 
quem ent tous les solvants 
actifs dont vous avez besoin. 
La liste de droite est une 
sélection typique des nom 
breux  produits  en vente.

E n  achetan t chez C A R B ID E 
vous avez u n  choix presque 
illimité : une douzaine de 
solvants cétones, une v ing
ta ine  de solvants esters, une 
v ing ta ine  d ’alcools et des 
ethers-glycoliques. Le dis
tr ib u teu r  CA RBID iv peu t 
vous donner des renseigne
m ents im partiaux  q uan t 
aux avantages propres à 
chacun des produits.

U n io n  C a rb id e  a n d  C a rb o n  C o rp o ra t io n

d e s CETO N ES ?

d e s  A LC O O LS  ?

d e s ETHERS G LY C O LIQ U E S  ?

Quelques solvants parmi les nombreux produits 
CARBI DE  :

LES CETONES

Acétone
Cétonc m éthy lisobu ty lique  
C étone é th y lb u ty liq u e  
Cëtonc d iisobu ty lique 
Isophrorie

ALCOOLS

Alcool m étby liquc 
Isopropanol
Alcool b u ty liq u e  norm al 
P en tano l-3  (C arbinol D iéthy lique) 
Alcool hexylique norm al 
Alcool 2 - E th y lb u ty liq u e  
Alcool m éthy lam ylique

LES ESTERS

A céta te  d ’éthy le  
A céta te  d ’isopropyle 
A céta te  b u ty liq u e  norm al 
A céta te  de inéthy lam ylc  
A céta te  de m éthy l “  Cellosolvc 1

N ous avons publié une brochure: “ Les propriétés 
physiques générales des produits chimiques organiques, 
sy n th étiq u es” . Un exem plaire de cette brochure vous 
sera adressé sur demande, en Français ou en Anglais, à 
votre choix.

D ISTR IBU TEU R  EU RO PEEN  

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

Genève, Suisse
- N T é lé g ra m m es: UN1CARB

LES ETHERS GLYCOLIQUES

M éthyl “ C cllosolve”  
S o lv an t “ C ellosolvc”  
B utyl “ C ellosolve”  
S olvan t “  C arbito l ”  
B u ty l “ C a rb ito l”

S.  A.

V o s  formules
com portent-elles . . .

d e s ESTERS ?



CHIMIE
H M ÜÜM fi

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  e s  S c i e n c e s ,

REVUE DES A P P LIC A T IO N S  DE LA  C H IM IE  ÉDITÉE PAR LES PRESSES D O C U M EN TA IR ES  
A V E C  LA  C O LL A B O R A T IO N  T E C H N IQ U E  DE LA  S O C IÉT É  DE C H IM IE  IN D U STRIELLE, 
A S S O C IA T IO N  R EC O N N U E  D'UTILITÉ PU BLIQ U E PAR D ÉCR ET DU 23 JU IN  1918

Y

V O L. 64 - N° 3 SEPTEMBRE 1950

L ES hasards des vacances nous ont amené à Rodez 
peu de temps après que s’était clôturée la 
IV8 Foire-Exposition du Pays Rouergat, organi
sée sous les auspices de la Chambre de Com

merce et de la Municipalité. Sur l’esplanade attenant 
au parc public du Foirail, des charpentes, à la fois élé
gantes et hardies, témoignaient encore de I ampleur 
de cette manifestation, qui avait connu un grand 
succès.

C ’est à 1933 que remonte la première Foire-Exposi- 
tion ; elle se tint à Rodez, de même que la deuxième , 
celle-ci eut lieu cinq ans plus tard, et fut inaugurée par 
le Cardinal Verdier, qui était un enfant de I Aveyron. 
Dérogeant à ces précédents, ce fut, l’an dernier, Ville- 
franche-de-Rouergue qui abrita la troisième foire , 
mais cette année-ci, on était revenu à la tradition pri- 
mitive.

Quand on aborde pour la première fois cette région 
à la physionomie si caractéristique, on ne peut manquer 
d’être frappé par la coloration rouge pourpré du sol;  
qui se manifeste, en maint endroit, avec une intensité 
telle que l’on croirait parfois contempler de vas+es 
étendues de bruyère en fleur, alors qu il s agit de co - 
lines dénudées. Tel qu’il est, ce sol se prête d aiüeurs 
fort bien à la culture, notamment de ta vigne et de la 
pomme de terre. Le châtaignier, le chêne et le noyer 
abondent. Contrastant avec cet aspect, se déroulent 
les plateaux calcaires, herbeux et quasi-désertiques, des 
Causses, avec leur maigre végétation dê  chênes ver s 
rabougris et de genévriers. Dans la partie septentrio

nale, le plateau basaltique de l’Aubrac fournit de 
riches pâturages, dans la solitude desquels des trou
peaux de boeufs et de moutons passent les mois d'été.

Entouré de montagnes de trois côtés à la fois, le 
Rouergue est resté longtemps isolé des régions avoisî- 
nantes. Les Romains, qui avaient fa it de Rodez une véri
table capitale, construisirent, dans diverses directions, 
des voies pavées, dont l’une, tout près de cette ville, 
montre encore ses larges dalles posées au cœur d ’un 
bois de châtaigniers. Mais ce pays ne s est vraiment 
éveillé à la vie économique moderne qu’à partir du 
XV III8 siècle, grâce à l’édification de ponts et de routes, 
puis au siècle suivant, qui vit I établissement de voies 
ferrées et les travaux d ’aménagement du Lot rendu 
navigable.

Au point de vue de son évolution économique, le 
Rouergue offre cette particularité que, tout en dispo
sant de ressources naturelles suffisantes pour vivre, le 
cas échéant, en régime d ’autarcie, il a connu, pendant 
une certaine période, des industries prospères, mais qui, 
pour des raisons diverses, ont disparu depuis ; par con
tre, d ’autres —  telles les industries houillère et chimi- 
qÛ  —  sont de création relativement récente et consti
tuent à présent une source de richesse essentielle de
cette province.

Si ta transformation des produits d ’origine agricole 
a toujours dû être prédominante, il n’y en a pas moins 
existé, en même temps, d ’autres activités très ancien
nes. C ’est ainsi que les Ruthènes extrayaient de la ré
sine en distillant le bois des pins du Causse Noir, qu’en

V o l .  6 4 .  —  N »  3 .

S e p t e m b r e  I 9 6 0 .

2 8 5
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■forêt d'Aubrac fonctionnaient des verreries, que des 
mines de cuivre étaient exploitées du côté de Ville- 
franche, et enfin que les fameuses poteries de la Grau- 
fezenque, près de Millau, exportaient leurs produits 
dans toutes les parties de l'empire romain, ce dont 
témoignent les échantillons qu'on en a trouvés abon
damment à Pompéi, en Grande-Bretagne et en Allema
gne. Mais à l'époque de la Révolution, l'industrie 
minière avait disparu, bien qu'on eût extrait précédem
ment du fer, du cuivre et du plomb argentifère. La 
houille, connue depuis très longtemps, était exploitée 
sur une échelle restreinte dans la région d'Aubin. Les 
deux industries qui prédominaient, à cette époque, 
étaient celles des tissus et du cuir (on fabriquait des 
gants à Millau depuis le X IIIe siècle) ; il existait égale
ment quelques verreries et des papeteries. On travail
lait encore le cuivre, mais il était importé à grands 
frais, ce oui devait condamner cette industrie à dis
paraître. ¡1 ne faut pas oublier, en effet, que les 
transports se firent longtemps au moyen de bœufs et 
de mulets.

Aujourd'hui, l'industrie rouergate est en plein essor. 
Le produit qui à plus que tout autre contribué à pro
pager la renommée de l'Aveyron est sans contredit le 
célèbre fromage de Roquefort, qu'il ne serait peut-être 
pas exagéré de mettre sur le même niveau que les vases 
de Sèvres ou les tapisseries des Gobelins, en tant que 
témoignage, à l'étranger, de I excellence de I industrie 
française. Dans la fabrication de cet incomparable pro
duit, obtenu à partir du lait de brebis, intervient, 
outre le « Pénicillium glaucum », et le savoir-faire des 
spécialistes, l'atmosphère des immenses caves où I on 
emmagasine les fromages, atmosphère à laquelle on 
attribue des vertus particulières, que l'on ne peut réa
liser nulle part ailleurs. Avant la guerre, la fabrication 
atteignait 12 millions de kilos ; on espère restaurer cette 
industrie dans sa gloire passée, grâce à diverses mesu
res, notamment par I adoption de la traite électrique.

La prospérité de la ganterie de Millau se trouve 
bien que cela puisse, à première vue, surprendre —  en 
dépendance étroite de la fabrication du fromage de 
Roquefort : la peau servant à la confection des gants 
est, en effet, fournie par les agneaux sacrifiés peu après 
leur naissance, pour permettre la traite des brebis. 
Avant la guerre, Millau livrait 40 %  des gants fabri
qués en France.

Parmi les industries relevant des produits alimen
taires, on peut citer encore les fromages de I Aubrac, 
les conserves et salaisons de diverses localités, des 
minoteries, des distilleries, le chocolat des religieux de 
Bonneval, etc.

Quand, à Capdenac, on quitte la ligne de Toulouse 
pour prendre l'embranchement conduisant à Rodez, on 
remonte tout d'abord la vallée verdoyante du Lot, puis 
le paysage change brusquement : les cônes de déblais, 
les colonnes de fumées opaques indiquent immédiate
ment qu'on pénètre dans le bassin houiller et indus-

Ü80

triel, dont le cœur est Decazeville (qu on laisse au 
nord). C 'est, on le sait, la clairvoyance du duc Decazes 
(mort en cette ville en I 8ô0) qui fit de cette humble 
bourgade un centre houiller et métallurgique de pre
mier ordre. Avant la dernière guerre, l’exploitation 
était conduite par deux entreprises : les Houillères 
d'Aubin, dépendant de la Compagnie des Forges de 
Châtillon-Commentry, à Aubin, et la Société Com- 
mentry-Fourchambault et Decazeville, à Decazeville ; 
nationalisées en 1946, elles sont entrees dans le cadre 
des Houillères d'Aquitaine (Groupe Aveyron). L extrac
tion se fait, à Decazeville, pour un peu plus d un tiers, 
à ciel ouvert, sous forme de « découvertes ». L outil
lage a été entièrement modernisé et dispose d un 
puissant matériel de conception américaine.

C 'est également au duc Decazes que la sidérurgie 
de l'Aveyron doit son essor ; ce fut lui, notamment, qui 
fît substituer, en 1826, I emploi de la houille a celui du 
charbon de bois dans la fabrication de la fonte. Actuel
lement, les hauts fourneaux de Decazeville produisent 
des fontes spéciales de moulage à faible teneur en 
carbone, employées notamment dans la construction 
automobile ; signalons également la fabrication de laine 
minérale au four électrique, et enfin des ateliers de 
carbonisation de la Houilie, de synthèse de I ammoniac 
et du méthanol, de fabrication de sulfate d ammo
niaque.

A  Viviez se trouvent les usines de la Société des 
Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne, 
créées en 1871. C 'est là que, pour la première fois, en 
Europe, en 1922, furent traités des minerais de zinc par 
électrolyse. En 1941, cette société et la Société Kuhl- 
mann ont constitué la Société V .M .K . Viviez, spécialisée 
dans l'industrie des composés du baryum Mentionnons 
également l'extraction de la baryte, près de Rodez, 
par la Société des Colorants Zinciques et l'exploitation 
du spath fluor par la Société Péchiney. A  cette der
nière se rattache la Compagnie Industrielle des Schis
tes Bitumineux de l'Aveyron (C .I.S .B .A .), qui exploite 
d'importants gisements près de Sévérac-le-Château.

Le Rouergue est fort bien partagé en matière 
d'énergie électrique, dont les aménagements ont été 
commencés avant 1914. Contentons-nous de rappeler 
l'important barrage de Sarrans, sur la Truyère, qui a 
formé un lac immense, et dont les installations peuvent 
fournir 250 millions de kWh par an ; en aval de Sar
rans, les usines souterraines de Brommat en fournissent 
710 millions.

Il serait, pensons-nous, superflu d'insister sur I oppor
tunité de manifestations telles que la IV* Foire-Exposi
tion du Pays Rouergat, qu'on pourrait en quelque sorte 
appeler des monographies parlantes. Des statistiques 
d'ensemble restent toujours un peu arides ; aussi, pour 
concrétiser le renouveau économique 
d'un pays, rien n'est-il plus éloquent 
qu'une évocation limitée à une région 
définie, ce qui a été réalisé si heu
reusement dans le cas présent.
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Étude de quelques composés 
organiques du phosphore 111

Synthèse - Action insecticide

A . K O V A C H E
Ingénieur général 

des Poudres
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Ingénieur chimiste 

des Poudres

0 .  G A R N IER
Ingénieur I.A.B. 
Entomologiste

(Centre d'Études du Bouchet (S.-&-0.)

On a préparé par synthèse une cinquantaine de composés dérivant des acides ami-
dophosphoriques N-substitués :

R \  
R V N

/ O H  
P z = 0  

\ O H

(R et R' étant des radicaux alcoyles ou aryles) par remplacement des deux O H

par divers radicaux (—  OR", —  SON, F, C l, R ~>N— ). On indique les méthodes

de synthèse utilisées et passe en revue les résultats obtenus sur divers insectes 
tests (grillon, charançon, larve de doryphore, mouche à viande).

On discute des activités insecticides obtenues en fonction des différents radicaux.

Introduction.

Il  exisledéjà parmi les composés organiques du phosphore 
quelques insecticides de choix : fhiophosphate de dié- 
Ihyle et de paranitrophényle (Thiophos), pyrophos
phate dc tétraélhyle, etc. ; mais le rapport entre la cons

titution chimique et les propriétés insecticides de ces com
posés n ’apparait pas encore clairement.

Nous avons tenté, dans ce travail, de le préciser. Dans ce 
luit, nous avons étudié un certain nombre de composés du 
phosphore pentavalent ayant tous en commun le groupement 
phosphoryle : —  P =  0. En saturant les trois valences libres
du phosphore par différents radicaux : —, Oit",
SON, F, Cl) R =  alcoyle ou C0H5, II' =  alcoyle ou H, nous

(1) Nous avons réduit l ’exposé de ce travail au minimum indis
pensable pour respecter les limites qui nous étaient allouées, ce 
«lui nous a conduits, en particulier, à ne citer qu’une bibliographie 
assez sommaire, et à remplacer les longs tableaux résumant les essais 
insecticides par des diagrammes.

avons obtenu quatre séries de composés dont nous avons étudié 
systématiquement l’action insecticide.

Les groupements jj, \N — , qui figurent dans tous les
produits préparés, assurent à certaines séries une slabililé 
favorable à leur étude.

Ce travail sera divisé en quatre parties :
1) Esters des acides amido et diamidophosphoriques N- 

substitués ;
2) Dérivés sulfocyanés;
3) Difluorures d ’amidophosphoryie N-subslilués ;
4) Produits intermédiairesayanlservi de matières premières 

pour la synthèse des composés décrits ci-dessus.

Pour déterminer les propriétés insecticides, nous nous 
sommes servis de la méthode d ’essai, dite des « Films insec
ticides », décrite par J. R. Busvines et Sarah Barnes [3], 
méthode que l ’un de nous vient d ’améliorer notablement [4].

Les insectes lests utilisés furent principalement :
— Le Grillon domestique [Gryllulm do mes licus L.).
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— Le Charançon du blé (Calandra granaria L.). 
et, pour quelques produits :

— Le Doryphore (larves du 3e âge) (Leplinolarsa dccem- 
lineala Say).

— La Mouche à viande (Calliphora erylhrocephala Mg).
Durant les essais, les insectes furent conservés à la tem

pérature et à l’humidité relative du laboratoire (T° 15 à 20°C 
— 11.11 45 à 70 %).

Les diagrammes résument les divers résultats en mortalité 
«zi, en fonction du temps, de l’espèce considérée, et pour diver
ses concentrations de produit actif à l ’unité de surface.

A titre purement indicatif, on peut très approximativement 
estimer que :

Mg/cm»
CUIMESPONDK.NT 

A UN POUiïRAGB
à  l’Iia do . . .  kg

a v e c  UN rnonuiï
DOSANT

o/o do m atière activo

1 1 0 0 1 0 0

0 ,5 50 1 0 0

0 ,2 5 40 GO

0 ,2 40 50

0 ,1 40 25

0 ,0 5 40 1 2 ,5

0 ,0 2 5 40 5

0 ,0 1 40 2 ,5

Io ESTERS DES A C ID ES  A M ID O  ET 
D IA M ID O PH O SPH O R IQ U ES N-SUBSTITUÉS

Ces esters sont de deux formes :

H v /O U "
>N — P =  0u /  \o ir et

O U ">  
\ 4 o

rX
(2)

R

d )

avec R" et R'" =  alcoylo ou C0H,.

Forme 1. — Pour tous les esters préparés R" =  R'", sauf 
pour le diméthylamidophosphate d ’éthyle et de phényle :

(CH3),N
/O C 2Hs

■p<
ii V
0

0C61I5

Ils ont été obtenus au moyen des réactions : 

R
1 \n P O C U  -t- 2R"ONa - 

U '/
‘¿NaCI

1U -OU"
> N - P < = 0  (I) 

R ' /  x OR"

.OR" R v 
Cl P< = 0 4 - 2  >MI-

N dr" u ' /
h { \ n h , u c i
U '/

R \4 -  >N -
u v

La réaction (I), décrite par Michaëlis [10], a été simplifiée. 
On a remplacé l ’éther, utilisé comme solvant des dichlorures

U \
d ’amido-phosphoryle N-substilués,  ̂ ^)NP0C12, par les

alcools eux-mêmes, R"0II utilisés également en excès pour 
la préparation des dérivés sodés U"ONa. Après réaction et 
filtration du NaCI, on a récupéré l ’excès des alcools par dis
tillation du filtrat. Des résidus, les esters ont été isolés par 
fractionnement sous vide. Les rendements sont variables 
avec l’alcool employé (45 à 80 o/0).

La réaction (II) décrite sans solvant par Me Combio, Saunders 
et Stacey [7] pour les anilidophosphates de diéthyle et de 
diisopropyle, a été utilisée en général en versant l’amine 
(ou en la faisant barboter à l ’étal gazeux) dans la solution 
benzénique du chlorophosphale qui, après un chauffage 
destiné à term iner la_ réaction, était filtrée pour éliminer le 
chlorhydrate. L’ester était isolé du filtrat, après distilla
tion du benzène, par fractionnement sous vide, comme 
ci-dessus, ou cristallisation du résidu. Les rendements sont 
bien meilleurs (85 o/0 au moins, souvent presque quanti
tatifs).

Enfin, pour le diméthylamidophosphate d ’éthyle et de 
phényle :

/OC2II5
(CIL).N-P< =  ü  , on a fait agir l ’alcool éthylique an- 

X OC0IIr,
hydre sur le dichlorophosphate-de phényle :

CljPO (OC6II3) 4- C2II5OII
/O C2II5

> IIG1 4 - C l— P < = 0  .
X OC01L

Après réaction et élimination sous vide de IIC1 dissous, 
on a traité le mélange rêactionnel par la diméthylamine en 
excès comme dans la méthode (II).

Forme 2. — Les composés de la forme 2 ont été préparés 
d ’après le procédé connu (17) :

R \U"OPOCl2r  4 >NH 
U '/

U

U'-

R
M I j I I C l  4 -  N N s

(III)

R , /  \ P/ O R "  
R \  /  ~°
R ' /

/OR"
- P < = 0 ( I I )

M)R"

en suivant le même mode opératoire que pour la réaction (II). 
Les rendements sont également très bons.

Matières premières.

Les chlorophosphales de dialcoyle et de diaryle : 
C1P0(0R"), et les dichlorophosphates d ’alcoyle et d ’aryle ç 
ClaPO(OR"), ainsi que les dichlorures d’amidophosphoryle N

substitués X NP0C12 utilisés comme matières premières 
R ' /

dans les réactions (I) (II) et (III) seront examinés dans la 
4e partie.
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Tableau I

Esters des acides amido et diamidophosphoriques N-substifués

A. Ko v a c h e , H. J ean et G . G arnier. - COMPOSÉS ORGANIQUES DU PHOSPHORE

Le numéro de la référence placé auprès de la formule indique les composés décrits; les autres, qui sont marqués du 
signe (#), n’ont pas, à notre connaissance, figuré jusqu’ici dans la littérature.

KO II.MULES NOM CONSTANTES PliVSIQUES 
et .méthodes de I'Hédahation

(CH3),NPO(OCIl3),
•

Diméthylamido-phosplui te de dimélhyle Méthode 1
l'io ~~ 7.»"

(CH3),NPO (OC*Ils), (10) Diméthylamido-phosphate de diélhyle Méthode 11
IC„ =: 87-88"

/  / c h a  
(CHJ.NPO ( 0C11/  )

•

Diméthylamido-phosphatc de di-isopro- 
pyle

Méthodes I et 11
D f =  0,9883 
E ie m  94 95°

(CI1j),X1’0(0CI1s — CH =  CH,), 

•

Diméthylamido-phosphate de di-allyle
Méthode 1

Dj9'5 := 1,0570 
!•;„ =  113-114"

/OC,lIj 
(CHj),NP =  0

X 0C„II5
•

Diméthylamido-phosphate d’éthyle et 
de phényle

Méthode décrite ci-dessus 
Kl ,5 =  113-116»

/O C 8IIn 
(CH,),NPO =  0

\ 0 C,H„
•

Diméthylamido-phosphate de di-isooc- 
ty le

Méthode 1
K, =  148-152"

(CHj)jNPO(OCeII5)j
•

Diméthylamido-phosphate de diphényle Méthode 11
K =  30-3

(CII,)5N\ /O C ,h ,
V  =  0  (2)

(C il ,) ,* /

Dis (diméthylamido) phosphate de phé
nyle

Méthode 111
K, =  118-119»

(CJIIs)1XPO(OCH3)1 Diéthylamido-phosphate de di-méthyle Méthode 1
K„ 101,5-103“

(C,H5),NPO(OCjH3), (10) Diéthylamido-phosphate de diéthyle

Méthodes 1 et 11
l)ü ’5 =  1,0193 
n j) =  1,4260 
K»,5 =  98-99"

/  /C Ü A  
(C,Hst,NPO OCR

V 'C H ,/
•

Diéthylamido-phosphate de di-isopro- 
pyle

Méthodes 1 et 11
Dj4’75 =  0,9720 
n j ? =  1,4218 
Hs,t> =  98-98,5"
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Septem bre 1950.

Chimie et Industrie 4



CH,T n d u str ie  A - Kovache' H- Jean et G - Garnier- - CO M P O S É S  O R G A N I Q U E S  DU PH OSP HO RE

T ableau ! ( su ite )

FORMULES NOM
CONSTANTES PHYSIQUES

E T  MÉTHODES‘ D E PRÉPARATION

(C,H5)tNPO(OCH# —  CH =  CII2)j Diéthylamido-phosphale de di-allylc
Méthode II

D f =  1,0225 
E„ =  129-130«

(C,lls),Nl>0(0C,H3), (11) Diéthylamido-phosphatc de diphényle Méthode II
F : 57-57-5

(C1lÿ,N s. /O C ,ll3
1> =  0  (15) 

(C,H5) , n /
ISis (dléthylamido) phosphate d’éthyle Méthode 111

K, —  108-109«

(C,II3l,ISTO(OCII,CII,Cl), Diéthylamido-phosphatc de di-jî-clilo- 
réthyle

Méthode 11
E>,5 =  137-140»

(llOCH.CIl^M’OiOCjlIj),
•

Di-flJ-oxyéthyl) amido-phosphale de dié
thyle

Méthode 11
(*)

Cj I15NII I'Q(0C,H3), (20) Ethylamido-phosphate de diéthy le Méthode II
E, =  97-99»

(Cil, =  CH — C11.),M>0(0CH, — Cil — Cil,), 
•

Diallylamido-phospliale de diallyle
Méthode I

F , =  104,5-106,5«

CH, =  C.H — CH,NUP0(0C,H5), 
•

Allylamido-phosphatc de diéthyle Méthodes 1 et U
E3,5 =  118-120»

/C H , -  C H ,/
0  N — l’0(0C,Ilj),
\C H , —  C H ,/
•

Morpholidophosphate de diéthyle
Méthode II

F, =  108-109»
(**)

C.H,v
N -  1*0(0C,H5),

C,II5/
•

l’hényl-éthyl-aniido-phosphatc de dié
thyle

Méthode 1
E o,5  =  115-118»

( . . . )

CaH3MiPO(OC,H3), (7) Anilido-phosphate da diéthyle
Méthode II

F =  90»

/ C I I A
C,ll5NHPO(OCIÎ ) 0 ) Anilido-phosphate de diisopropyle Méthode II

F =  119-119,5»
\ c i l , / ,

C,H3NHP0(0CH,CH,C1),
•

Anilido-phosphate de di-Jî-chloréthylc Méthode 11
F =  80»

2 9 0
V o l .  6 4 .  -  N »  3 .

S e p t e m b r e  1 9 5 0 .
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T a b l e a u  I (suite)

fORMUI.ES NOM CONSTANTES PHYSIQUES 
HT MÉTHODES DE PHKI'ARATION

C,H5NHPO(OC0H,)2 (1) Anilido-phosphate de di|»hényle .Méthode II
F =  129«

C ,U ,N II\ /O C jIR
P =  0  (17) 

C J I jN I l /
Di a 11 i 1 i d o-phospha le d’él hyle .Méthode 111

F r-  117-118«

CjHjNII x  /OCII.CI^Cl 
P =  0 

C„II5Nh /
0

Dianilido-phosphale de ß-ehlorethyle Méthode 111
F =  93«

CjIIjNUn̂  yOC, ,1t.,
1> =rO  (17-1)

C jH jN ll/
Dianilido-phosphate de phényle Méthode 111

F =  178-179«

(C2II,)2NI,S(0C11Is), (10) Diéthylamido-lhiophosphale d’éthyle .Méthode 1
II, =  92-94«

(’ ) I,“ produit m arqué de cc signe n’a pu éUv distillé, il n’a donc pas, contrairem ent aux autres, été obtenu à  l’é ta t de pureté chim ique, contrôlée 
par analyses élém entaires.

(••) Ce composé a été jo in t au tableau, bien que le groupem ent am ido soit de nature cyclique.
(***) Ce composé n’a pas été décrit explicitem ent par Michaelis qui probablem ent n’a pu le distiller.

Choix des méthodes de synthèse.

Dans la synthèse des esters phényliques et en vue d ’oblenir 
avec certitude des produits purs, nous avons préféré isoler 
les chloro et dichlorophosphates de phényle, C1P0(0C6HS)2 
et C12P0 (0C61I5), à l’état pur pour les faire réagir ensuite 
avec les aminés, plutôt que de procéder par réaction du phénol 
sur POCU en présence de pyridine (1) avec traitement ulté
rieur par les aminés du mélange réaclionnel, car on obtient 
par cette dernière méthode des mélanges d'esters mono et 
diphényliques que l’on doit séparer ensuite.

Dans d ’autres cas, nous avons fait appel à la seule possi
bilité réactionnelle qui s’olîrait. Par exemple, nous avons dû, 
pour la synthèse des esters diallyliques :

\s T 0 (0 C I I2 — Cil =  C1I2)2, employer exclusivement
11' /

la méthode (1). En effet, si nous avons bien réussi à préparer 
le phosphile de diallyle : 1I0P(0C112 — CH =  Cll2)2, ébul
lition 93-94°/6 mm, (qui 11e semble pas décrit), nous avons 
échoué dans sa chloruration (voir préparation des chloro- 
phosphales, 4e partie) en vue d ’obtenir le chlorophosphatc 
de diallyle C1P0(0CU2 — CH =  C1I2)2, par suite de la pré
sence des doubles liaisons. Nous avons, au contraire, suivi 
la méthode (II) pour les esters di (p-chloréthylique)

'n>NP0(0CII2CH2C1)2 et préparé le chlorophosphatc de 
l i ' /
di (p-chlorôlhylc) C1P0(0C1PCIPC1)2 par chloruration du

phosphile (voir 4e partie) H0P(0CH2C1I2C1)2 mais sans 
isoler le chlorophosphatc pour les réactions ultérieures 
avec les aminés.

Lediéthylamidophosphaledediphényle, (C2II5)2NP0(0C6II5)2 
a été décrit comme un liquide indislillable [11]. Nous avons 
réussi à le faire cristalliser, ce qui nous a permis de le purifier 
complètement, de même que le diméthylamidophosphate 
de diphényle : (CH3)2NP0(0C6H5)2 qui fond plus bas (voir 
tableau I).

Enfin nous avons joint au tableau I, un ester de l’acide 
diéthylamidothiophosphorique, le composé : 
(C2H5)2NPS(OC2II6)2, préparé à litre de comparaison. II a 
été obtenu par la méthode (I) à partir du dichlorure de 
diéthylamidothiophosphoryle (C2H5)2NPSCI2 (16) dont il sera 
parlé plus loin (4e partie).

Étude entomo-toxicologîque de quelques 
esters des acides amido et diamidophos- 
phoriques N-substitués.

Il =  ii ' =  c i l j

Discussion desfuj. 1 et 3. — Il semble bien que le fait d ’allon
ger les chaînes des groupements alcoxy fasse passer les pro
priétés insecticides des corps par un optimum qui se situe 
dans les carbones en C3(allyle — II" =  II'"). Des chaînes plus

Vol. 64. — N° 3.
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longues réalisées avec l ’ester di-iso-oclylique, par exemple, 
n ’ont pas montré une activité intéressante, pas plus d ’ail
leurs que l ’ester diphénylique.

Le deuxième clocher enregistré dans la courbe de la fig. 1

1° L’alourdissement des radicaux RR' augmente le pouvoir 
insecticide des esters ;

2° Toutes les conclusions tirées précédemment pour les 
groupements OR" et OR"' restent valables :

M ortalité %
1 00 y.
90 .

eo .
7 0  .

eo. 
so .

40 .

50 ■
20 

10 ■

Nombre des C des g ro u p a n t C1 C2 C3 C2 C6 C8
a lco xy  ou a ry/oxy  Cr C2 C3 C6 C6 C8

fiasse de Ces grouperai* 62 90 //4 -l/S 158 186 25Q

Fig. I. — Radicaux R — R' — méthyl. — Mortalité maximum atteinte en 
192 h à la concentration de 0,5 mg cm3, en fonction de l’allongement 
et de l'alourdissement des groupements OR" et OR'".

provient certainement de la présence du groupement éllioxy, 
qui semble doué d ’une action insecticide intéressante.

Discussion de la fig. 4. — Dans ce cas précis, les larves 
do Doryphores et les Charançons sont plus résistants que les 
Grillons. Allyloxy et isopropyloxy sont toujours les groupe

n t
9 0  .

ao.
70 .

6 0  .

60.

40 .

30.

20- 

10 .

0 ■

Nombre de C des groupements C ' C2 C3 C£
o /c o x y  o u  a r y /o x y  C 1 C2 Cs Cs

fiasse de ces groupements 62 90 II4-II8 186
Fig. 2. — Radicaux R ~ R' ~ éthyl. — Mortalité maximum atteinte en 

192 h à ia concentration de 0,1 mg/cm1. en fonction de l'allongement 
et de l’alourdissement des groupements OR" et OR1".

ments les plus toxiques, mais leur valeur • respective varie 
selon les insectes envisagés.

R =  R' =  CJ15

Discussion des fig. 2 et o. — De l’examen de ces figures, 
il ressort quatre choses :

wo

\o 0

Fig. 3. — Radicaux R = R' =  méthyl. — Variations des groupements OR" 
et OR'". — Insecte test: grillon domestique.
Concentrations en mg/cm1 =1 — 0,5 — 0,2.

1 (CH,), =  N — P = 
II O

(OCH,),

il ZIIXo

Il ~ O
(OC,Hs),

ill (CH,). =  N
Il ~  O

[OCH (CH,),],

IV (CH,), =  N
Il ~ o

y

(OCH, — CH =  CH,); 

.OC,H,
V 0 1 II z - P

Il N 0 -OCsH,
VI o X II z — P =

IIO
(O C.H J,

VII o X fe-

* 
il z — p = 

II o
(OC8H„),

VIII

IX

t(CH,),N],

Témoin

II
o=

"° 1 OC,H,

N.B. — La mortalité chez les insectes lémoins ayant été nulle dans tous les 
essais, mention n'en sera pius faite dans les diagrammes suivants.

а] toxicité optimum obtenue avec les carbones en C3 
(allylc =  R" =  R") ;

б] grande valeur insecticide du groupement éthoxy ;
3° La substitution d ’un groupement éthoxy par un groupe

ment [i chlorêthoxy ne s’avère pas intéressante ;
4° L’ester diphénylique reste toujours inactif.
Il est intéressant d ’étudier la substitution du groupe

ment phosphoryle ( =  P =  0) par le groupement thiophos- 
phoryle ( =  P =  S). Contrairement aux données générale-

202 Vol. 64. — N* 3.
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ment admises [22], cette substitution, dans le cas précis 
envisagé, ne s’est pas montrée avantageuse.

Discussion des fig. 3 h 7. — Il ressort de l’examen des 
diagrammes de ces figures :

1° Que l’allongement ou l ’alourdissement des radicaux 
RR'£liés à l ’azote, n ’est intéressant que dans une certaine

sur le sylfocyanure de potassium en présence d ’alcool selon 
la réaction admise :

R \> V
R '/

-l’OCI, +  R"OII

>

• 2KSCN•

/OR" 
p / = 0  (A)

2KC1 -+- Il SON

nous avons obtenu des produits (A) doués d ’action insec- 
cido.

I.c mode opératoire que nous allons décrire a été suivi, 
à peu de chose près, pour la préparation de tous ces compo
sés (A).

Fig. 4 — Radicaux R = R' — méthyl. — Variations des groupements 
OR" et OR'".

Concentration en mg/cm1: 0,5 
Larves de doryphores (3* âge): BBI 

Charançons du blé: ~ '
I (CH,), N P = (OCH,),

IIO
II (CH,), N P : (OC,H,),

IIO
III (CH,), N P =  [OCH (CH,).],

IlO
IV (CH,), N P = (OCH, — CH = CH.),

IlO

mesure; le groupement diéthyle semble présenter le maximum 
d'efficacité. L’introduction du groupement phényle ne con
fère pas une toxicité supérieure, contrairement à ce qui se 
passe dans le cas des amido-thiocyanophosphates d ’alcoyle 
N-substitués, des dichlorures et ¿¡fluorures d ’amidophos- 
phoryle N- substitués que nous étudierons plus loin;

2° Que lorsque nous n ’avons qu’un seul substituant à 
l ’azote, l’efficacité insecticide s’en trouve très réduite.

Avec les anilido et dianilidophosphates d ’alcoyle, nous 
assistons d ’ailleurs à une perle totale d ’activité.

2° DÉRIVÉS S U LFO C Y A N ÉS

Par action des dichlorures d ’amidopliosphorylc N-sub-
R\stitués de formule générale >N — P0CIa (voir 4e partie) 
R'A
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Fig. 5 — Radicaux : R •= R' = éthyl. — Variations des groupements 
OR" et OR'".

Insecte test: grillon domestique.
Concentration en mg/cm’ : I - 0,5 - 0,2 - 0,1.
I (C3H5)2 = N -  P =r {OCH,)a

IIo
II (C,H6), =  N -  P =

IIO
(OC,H,),

111 (C.H.), =  N -  P =  
O

[OCH (CH,),],

IV (C,HS), =  N -  P =
IIO

(OCH, — CH = CH,

V (C.Hi), =  N — P =
IIO

(OCtHJ,

VI (C,H,), = N — P =
IIO

(OCH, — CH, — Cl)

VII (C,H.). X-: N — P = 
II S

(OC,H,),

Mode opératoire.
On fait couler un mélange en proportions équimoléculaires

R \dudich lorurcd’amidophosphoryleN-subslitué: >N—POCL
R '/



d’eau utilisé pour le chauffage peu à peu jusqu’à 60° où on 
le maintient 2 à 3 h après le départ du solvant pour en éli
miner les dernières traces.

On retire alors, après filtration de quelques légers cristaux,
U \et avec un rendement (rapporté à >N—POCL) sensiblc-
11' /

ment quantitatif, le produit intéressant qui ne possède qu’un 
très faible pourcentage de chlore.

Une grosse difficulté réside dans le fait que des neuf com
posés préparés, aucun n ’a pu être distillé ni cristallisé. 
Aucune possiblité de purification ne s’est donc présentée 
pour ces produits, qui ont tous la consistance d ’huiles plus

2 9 4

Fig. 7. — Divers amidophosphates.de dialcoyie.
insecte test: grillon domestique. 

Concentration en mg/cm1: I - 0,5 - 0,2 • 0,1.
I (HOCH,CH,), N P = |OC,Hs),

CH, — CH, .
II O /

' CH, — CH,
C„H,.

III
C,H,

IV C

Il
O

N — P
II
O

N ___ p
II
o

, N H p
II
o

N H p
II
o

N — p
II
o

(1) Alors que notre travail était déjà terminé, nous avons pris 
connaissance de la publication résumée, faite en Angleterre [2], 
des travaux du Dr Schrader. Dans celle publication se trouvent briè
vement cités des composés du type :

11, v /O H ,
\N  — 1« =  0 .

1 1 / \A c y l

Le groupement acyle pouvant être un reste d’acide organique on 
inorganique, R „ R, et R, étant des radicaux alcoyles. Mais on ne 
donne pas, dans ce travail, d’exemples où le groupement acyl =  SCN.
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— Radicaux R : R7 — éthyl. — Variations des groupements 
OR" et OR'".

Insecte test: larves de doryphore (3* âge).
Concentration en mg/cma : 0,5

I (C,H5), =  N — P = (OCH,),
IIO

Il (CVH9, — N — P = (OC,H,),
II
O

VIII (C .HJ, =  N — P = l'OCH (CH,),],
IIO

IV (C,HS), =  N — P - (OCH, — CH =  CH,),
II
O

et d ’alcool R"011 dans un ballon contenant du thiocyanate 
de potassium sec pulvérisé en excès et du chlorobenzène, 
solvant destiné à faciliter l ’agitation de la suspension.

On n ’observe aucun dégagement de chaleur, mais l’appa
rition lente d ’une coloration jaune tirant sur le rose en fin 
d ’opération. Le mélange réaclionnel est agité mécanique
ment pendant 20 à 30 h. à la température de 40°.

On filtre la partie minérale et chasse le solvant sous le vide 
de la trompe à eau en faisant monter la^lempératurc du bain

ou moins épaisses. On ne peut donc avoir de certitude véri
table quant à leur pureté.

Les analyses élémentaires et le dosage du groupement élhoxy 
(dans les composés préparés à partir d ’alcool éthylique) 
ont cependant conduit à proposer la formule générale :

H x /O R "
>N— p - 0  .

I l ' /  \S C N

Le tableau I I  donne la liste de ces composés qui ne sont 
pas mentionnés dans la littérature (1).

Nous avons ajouté à ce tableau, à titre de comparaison,
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T a b l e a u  II

Dérivés sulfocyanés

FORMULE NOM

/0 C ,I t„  
(CHJ, =  N -  p  =  0 

X SCN

Diméthylamido - thlocyano- 
phosphate d’élliyle

/C i l ,  
y O C I l /  

(C iy , =  n  — p =  o  X c n 3 
\ s C N

Diméthylamido - thiocyano- 
phosphate d’Isopropyle

/OC,Hs 
( C jy ,  =  N — p =  o 

\ s C N

Diéthylamido - thiocyano- 
phosphate d’élhyle

/C IL  
/ O C H /  

(CJL), =  N — P =  0  'CIL 
X SCN

Diéthylamido - thiocyano 
phosphate d’Isopropyle

/O C ,IL  
c ,ii5Nir — p =  o 

X SCN

Anilidothiocyanophospliate
d’éthyle

/CIL
C0I L \  /0CII<

N -  P =  0  X « L  
C i l / '  X SCN

Phényl-méthylamldo - thlo. 
cyanophosphate d’isopro-
pyic

C .I L \  /0 C ,IL  
N =  P =  0

e n /  \ s c n

Phényl - méthylamido - thio- 
cyanophosphate d’éthyle

/C IL
C ,IL \ /O cii<

N -  P =  0 X CIL 
c jb /  X SCN

Phényl-éthylamidothiocya 
nophosphate d’Isopropylo

C « IL \ /OC,II5 
N — P =  0 

C j l l /  X SCN

Phényl - éthylanudot - hio- 
cyanophosphate d’ethyle

/SCN
(CJLL — NP =  0  (14) 

X SCN

Dithiocyanate de diéthyla- 
mido-phosphoryle

le dithiocyanate de diéthylamido-phosphorylc préparé 
selon la méthode décrite [14] par action du sulfocyanure 
d ’argent sur le composé chloré correspondant.

La solubilité de ces composés dans le benzène, totale au 
début, devient incomplète au bout de quelques mois. C’est 
probablement l ’indice de modifications, peut-être de struc
ture, qui se produisent lentement même en flacon bouché, 
à l ’abri de l’a ir et de la lumière et qui s’accompagnent d ’une 
baisse importante du pouvoir insecticide.

Fig. 8. — Dérivés sulfocyanés. 
Concentration en mg/cm’ = 0,1. 

charançons: ■■ grillons :

I (C2H5)i =  N — P /
l j \

*), =

>

Il (C,H,)¡ 
C„H,

III
C,H,
Ce H s,

IV 
C,H,
C.H

V
CH,
C.Hi

IIVI
H

OC,Hi

SON 
P = (SON),

OC,H,
°  /

\

>  -  P = <
/  P \ .

O
.  I

>  -/  I! \ ,

> N - P =  /  
Il \ ,

SON
OCH (CH,), 

SON
OCH (CH,),

SCN
OC,H,

SCN
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Étude entomo-toxicologique de quelques ami- 
dothiocyanophosphates d'alcoyle N-substi- 
tués (Vo i r  fig. 8 ) .

L’introduction d ’un groupement SCN dans la molécule 
confère à cette dernière une activité insecticide puissante, 
mais la substitution d ’un deuxième groupement SCN a un

!195



CH,A?'* *  ir. A. Ko v a ch e , H. J ean e t  G .  G arnier. - COMPOSÉS O RGAN IQ UES DU PHOSPHOREINDUSTRIE

Fig. 10. — (Moyenne de 6 expériences). 
Phényléthylamidothiocyanophosphate d'éthyle épandu sous forme do 

poudre fine ou de film.
Concentration en mg/cm3 = 0,05.
Insecte test: grillon domestique.

parmi les toxiques du système nerveux. Son action est très 
rapide, malheureusement fugace. Les insectes meurent après 
une période d ’agitation extrême, reposant toujours (grillons) 
sur leur face dorsale, les membres complètement ramassés, 
aucune luxation ni chute de tarses n ’a été constatée.

3° D iFLU O RU RES D 'A M ID O PH O SPH O R YLE  
N-SUBSTITUÉS

Nous avons préparé également quelques difluorures d ’ami- 
dophosphoryle N-substitués en vue de comparer leur acti
vité insecticide avec celle des composés chlorés correspon
dants. (Voir dichlorures d ’amidophosphoryle N-substitués : 
4° partie.) Ces composés ont fait autrefois l’objet de brevets 
de l’I.G Farben-Induslric [G],

Méthodes de synthèse.

Les rendements obtenus en procédant par action du fluo
rure de sodium à chaud sur les dérivés chlorés correspondants 
sont faibles (40 % environ). Un essai avec le fluorure de 
potassium anhydre au lieu de fluorure de sodium n ’a donné

groupement alcoxy inhibe presque totalement cette activité. 
Ce point semble acquis.

La valeur relative des groupements méthyle, éthyle et 
pliényle à l’azote apparaît mal, de même cpie les effets de 
la substitution du groupement isopropyloxy au groupement 
éthoxy. L’action brutale du groupement SCN voile les pro
priétés insecticides secondaires de ces divers groupements, 
propriétés que nous avons mises en évidence d ’une façon 
très nette dans la première partie de cette étude, en éliminant 
de la molécule le groupement SCN.

L’expérience et la pratique nous ont démontré que de 
tous les amidothiocyanophosphates étudiés, le phônylé- 
thylamidolhiocyanophosphatc d ’éthyle était le plus intéres-

sant, aussi en avons-nous poussé plus avant l’étude, en 
recherchant notamment la dose minimum léthale pratique.

Le diagramme do la fitj. 9 résume ces recherches.
La concentration de 0,02o mg/cm2 ne semble pas uti

lement pouvoir être abaissée ; elle correspond à un pou
drage moyen de 40 kg à l’hectare fait avec un produit dosant 
5 % de matière active.

Autre constatation : le produit, si actif contre les Charan
çons, les Grillons et les Mouches à viande, semble inefficace 
contre les larves de Doryphores.

N’étant pas utilisable directement sous sa forme brute, 
des essais concluants d ’incorporation du produit à une 
poudre inerte ont été effectués. Mélangé au kieselguhr, 
l’insecticide se présente sous la forme d ’une poudre couleur 
« chocolat » facilement pulvérisable et se prêtant par consé-

quent très bien aux poudrages. L’activité de ce produit sous 
cette forme dispersée croît conune le montre le diagramme 
de la fig. 10 ; malheureusement sa stabilité suit une courbe 
inverse.

Le phényléthylamidothiocyanophosphate d ’étbyle se range

Fig. 9. — (Moyenne de 27 expériences). 
Phényléthylamidothiocyanophosphate d'éthyle.

Pourcentage de mortalité en 'fonction de la quantité de M.A. au cm3, 
avec divers insectes tests.

■■ charançons +*+ grillons
//// doryphores (larves 3e âge) mouches à viande

Poudre Fine

0 ,025

296
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lieu à aucune réaction. Nous n ’avons pas cherché à employer 
le trilluorure d ’antimoine comme agent de fluoruration.

Le tableau I I I  donne la liste dos composés ainsi obtenus.

T ableau  III

Difluorures d'amidophosphoryle N-substitués.

FOII.MUI.F.S NOMS CONSTANTES
m isio n s

(C,II5), =  N — PO F, D ifluorure de 
d ié thy lam ido- 
phosplioryle

• D g ;* =  1,445 

%  =  47,5 — 48"

C .II-

c , „ > - r0 F '  ">
D ifluorure de  

phény l-é thy la- 
in iuophos- 

p lioryle

I)]5-5 =  1,2357 

Ejq =  117-118"

/C H , — CII,V 
C1I,< NNI'OF, 

\C H , — C il .,/

D ifluorure de 
p ipérid ido - 

pbosphory le
E9-5 =  68-70"

4° PRODUITS INTERM ÉDIAIRES A YA N T  
SERVI DE M ATIÈRES PREMIÈRES POUR 
LA  SYN TH ÈSE DES C O M P O SÉS  DÉCRITS  
CI-DESSUS

Nous aborderons dans cette dernière partie les composés 
préparés comme produits do départ en vue de la synthèse 
des composés décrits dans les Irc, 2° et 3e parties.

Certains de ces composés sont suffisamment résistants à 
l ’action de l’humidité de l ’a ir  pour se prêter aux essais 
sur les insectes : ce sont les dichlorures d’amidophosphoryle

R \N-substilués >NP0C12. Ils ont ôté obtenus selon la 
I I ' /

méthode de Michaëlis [9] que nous avons simplifiée, par 
action de l’amine sur P0C13 en grand excès, en chauffant 
ensuite le mélange jusqu’à dissolution du chlorhydrate formé 
et isolant les produits intéressants par distillation.

Le tableau IV  donne la liste de ces composés.
Nous avons ajouté au tableau IV, dans un but comparatif, 

le dichloruro de diéthylamidothiophosphoryle (CaHs)2NPSCls, 
composé très stable en présente d ’humidité, préparé à partir 
de PSClj selon la méthode décrite [16].

Étude entomo-toxicologique des dichlorures 
et difluorure d'amidophosphoryle N-sub- 
stitués.

dothiocyanophosphales d ’alcoyle N-subslilués, la  pré
sence d ’un radical 11 =  phénylc et II' =  étliyle confère au 
composé le maximum d’action insecticide ;

2° La substitution du chlore par le fluor ne donne qu’une 
augmentation éphémère du pouvoir insecticide; dès que

Fig. II. Dichlorures et difluorure d'amidophosphoryle N substitués.
Insecte test: grillon domestique.

Concentration en mg/cm’ : I - 0,5 - 0,2 - 0,1 - 0,05 - 0,07. 
I (CH,), N — POCI,

II (C,H,), N — POCI,
C6Hs

III \  N — POCI,
CH, '
c sh ,n 

iv /  N — r o c i ,
C ,H , 
c „ H iN

V > N — PO F,

: >
:>CH,

VI (C,HS), N — P SCI,

la concentration en produit actif diminue, le chlore reprend la 
première place ;

3° De même, la substitution du groupement phosphoryle 
( =  P =  0) par le groupement thiophosphoryle ( =  P =  S) 
n ’est pas intéressante;

4« Notons, en terminant, que contrairement aux esters, les 
dichlorures et difluorures d ’amidophosphoryle N-substitués 
agissent surtout comme fumigants; leur action est donc 
fugace; d ’autre part, étant assez peu stables, en présence 
d’humidité, ils sont peu intéressants.

Les autres composés qui nous ont servi de matières pre
mières pour les réactions (II) et (III) (voir i re partie), chlo-

Discussion de la fig. i l .  — 1° L’alourdissement des radi
caux RR' augmente le pouvoir insecticide des dichlorures 
d ’amidophosphoryle N-substitués. Comme avec les ami-

(1) L ’étude entom o-toxicologique de ce corps est rep o rtée  à la  
4 ' partie . C’est le  seul composé q u i nous re tie n d ra , les deux a u tre s  
p résen tan t une ac tiv ité  insectic ide trè s  in férieu re .

V o l .  64. — N* 3.
Septembre_1950. 291
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Tableau IV

Dichlorures d'amidophosphoryle N-substitués

Le numéro do la référence placé auprès de la formule indique les composés décrits; les autres qui sont marqués du 
signe (•)  n’ont pas, à notre connaissance, figuré jusqu’ici dans la littérature.

FORMULES NOM CONSTANTES PHYSIQUES

(CH3)2§P0C1, (9) Dichlorure de diméthylamido-phospho- 
ryle

E.5 =  79-SO»

(C,1I5),NP0C1, (10)
Dichlorure de diéthylamido-phospho- 

ryle

Djo,75 _  .Ii2552

»¡;j -r’ =  1,4033 
Es,5 =  92»

>NP0C), (18) 
C I l j /

Dichlorure de phénylméthylamido- 
phosplioryle

D]0’1 =  1,3003 
n ¡ p 5 =  1,5504 
E, =  142“

C,ll5v
>NPOCl, (19) Dichlorure de phénylélhylamido-phos- 

phoryle

DJ4 =  1,3098 
«})l*5 =  1,5408 
El0 =  149,5"

/C H , -  CH,X 
0< >N -  POC1, 

NUI, — C i l /
•

Dichlorure de morpholido-phosplioryle Eo,5 =  115-110"

.Cil, — CIU 
CII,< >N — POC1, (12) 

MUI, -  C il ,/
Dichlorure de pipéridido-phosphoryle E,, =  128-129»

(CH, =  CH — CHJjNPOCl, 

■

Dichlorure de diallylamido-phosphoryle
D15,25 _  1)2317

E„ =  122-123»

CH, =  CH — CHjNHPOCl, 
•

Dichlorure d’allylamido-pliosphoryle E, =  125-120»

(C,Hj),NPSCl, (10) Dichlorure de diéthylamidolhio-phos- 
phoryle Es,5 — 92-92,5»

chlorophosphate de diphénylc : ClPO(OC0If5)2, nous avons 
suivi la méthode de Iloeilake (5] dont nous avons augmenté 
le rendement par chauffage moins prolongé du phénol avec 
P0C13.

Pour les dichloropliosphates d ’alcoj'le et d ’aryle : 
C12P0(0R"), nous avons employé les méthodes de Wichel- 
haus [23], Renshaw et Hopkins [21] et Hoeflake [S], par action 
des alcools ou du phénol sur P0C13.

Vol. 64. — N* 3.
Septembre 1950.

rophosphates de dialcoyle et de diaryle : C1P0(0R")2 et dichlo- 
rophosphates d ’alcoyle et d ’aryle C12P0(0R"), sont trop sen
sibles à l’action de l ’humidité atmosphérique, c’est pour
quoi nous n ’avons pas étudié leur action insecticide.

Me Combie, Saunders et Stacey [7] ont décrit la prépa
ration des chlorophosphates de dialcoyle : ClPO(OR")a. 
Nous avons utilisé leur méthode, qui est la seule fournissant 
des produits purs distillables sans décomposition. Pour le
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Les résultats obtenus au cours de cette étude nous permettent 
de mettre en évidence certains faits intéressants que l’on peut 
résumer ainsi :

La quasi-lolalitc des produits étudiés dérivent des acides 
amidophoSphoriqucs N-substitués de formule générale :

Il v /O U
— 1> =  0 

11 '/ \O H

les 011 pouvant être remplacés par des groupements :

11
011",

IV

les substituants pouvant être identiques dans certains cas.

Influence des radicaux Itli' à l'azote. — L’alourdissement 
des radicaux 1111' augmente le pouvoir insecticide :

— pour les esters, l’optimum d’activité est réalisé si
r = ir = c,ii6

— pour les dérivés sulfocyanés, chlorés et fluorés, on obtient 
l’activité insecticide la plus élevée avec 11 =  C6II6, II' =  C2IIS.

D’autre part, plus la substitution est complète à l’azote, 
plus la toxicité semble augmenter.

Influence des substituants des OIL — Pour certains produits, 
les substituants sont identiques, pour d’autres, ils sont dif
férents. Dans ce cas, nous avons dissymétrie totale, les trois 
substituants du groupement phosphoryle étant dissemblables : 
cas des dérivés sulfocyanés :

11 v /O R "
>N — 1> =  0 

11' /  \SCiN

où nous avons constaté l ’action insecticide maximum.
Cependant cette dissymétrie ne paraît pas suffisante pour 

conférer à  elle seule une activité insecticide très élevée 
(voir le diméthyl-amidophosphate d ’élhyle et do phényle :

/O C J I a  
(CH,)2 N 1 « = 0  ■

\ O C J V

Si les deux OH sont remplacés par deux groupements OR", 
cas des esters :

15 \>X -  P =  (OB'),
11' /  Il 

0

le maximum d ’efficacité insecticide apparaît pour R" =  allyle. 
Si II" =  phényle l’activité devient pratiquement nulle.

Dans le cas des composés dihalogcnês (011 remplacés par 
halogènes), on constate, en dernière analyse, une supériorité 
du chlore sur le fluor.

CHIMIE &
INDUSTRIE

Le remplacement de l ’oxygène du groupement phosphoryle 
=  P =  0, par le soufre, s’il confère aux molécules une sta
bilité beaucoup plus élevée en présence d ’humidité, semble 
par contre diminuer leur action insecticide.

En résumé, cette étude, si elle n ’a pas permis de découvrir 
des composés doués de propriétés insecticides remarquables, 
n ’en présente pas moins un grand intérêt théorique.

L’étude systématique de l’activité insecticide conférée pal
les différents radicaux aura mis en évidence quelques faits 
dont, certes, il serait imprudent de vouloir faire découler 
des lois générales, mais qui pourront néanmoins guider les 
chimistes dans leurs synthèses futures.
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Abaques pour la mesure 
des débits de gaz et de liquides 

à l'aide de diaphragmes
par J . BREUIL

Ingénieur

La mesure des débits de fluides, notamment en vue de leur régulation, 
présente un certain intérêt pour les applications industrielles. Différents 
systèmes déprimogènes sont utilisés dans ce but; on n'en a retenu qu'un 
seul : le diaphragme, comme le plus facile à réaliser et à calculer pour 
obtenir une dépression aisément mesurable dans des conditions d'utilisa
tion données. De nombreux travaux ont fixé des règles précises pour 
l'emploi des diaphragmes ainsi que pour les formules de calcul à leur 
appliquer. C e  sont ces formules, devenues classiques, que l'on a reprises 
et auxquelles on a cherché à donner une solution graphique au moyen

des abaques.

Le diaphragme est constitué par un disque en tôle, pré
sentant en son centre un trou circulaire calibré à 
arêtes vives. Ce disque en tôle est serré entre deux 
brides concentriquement à la section de la conduite.

Le diaphragme doit être interposé dans un segment recti- 
ligne de conduite, en ménageant, en amont en en aval, des 
longueurs minima qui sont déterminées, ainsi que les côtes 
du diaphragme, par des normes de l’Association Française 
des Organismes de Normalisation (A.F.N.O.B.).

De part et d ’autre du diaphragme sont branchés des aju
tages destinés à transmettre les pressions statiques en ces 
points à un manomètre différentiel.

Si nous appelons :

V la vitesse en m /s  du fluide en mouvement, 
g l ’accélération due à la pesanteur =  9,81, 
y le poids spécifique du fluide considéré, 
h la dénivellation en mm d ’eau, 
p. le coefficient de contraction,
D le diamètre de la conduite en cm, 
d le diamètre d ’alésage du diaphragme en cm,

m le rapport (

le théorème do Bernouilli, appliqué dans ce cas, conduit 
à l ’expression :

et le débit est donné par :

“ l/ * ? V'I

3 0 0

Q/n’/s  =  Y rd-
40.000

ce qui donne, pour un débit en m3/li,

“ a f e  mQm3/h 

Le coefficient
vT~— 1

r V i — m y

est expérim ental; on l’appelle

coefficient de débit.
Si nous le désignons par a, on a :

VI m y

Il dépend à la fois du rapport m et du coefficient de Rey
nolds l\d qui est donné par :

n / DVI t r t  =  Y  ---------!
i/n

où est le coefficient de viscosité absolue. Toutefois pour les 
grandes valeurs du coefficient de Reynolds, l ’influence de la 
viscosité est négligeable et a prend une valeur qui n ’est fonc

tion que de la valeur du rapport . Pour la précision des 

mesures, il y a intérêt à se placer dans ces conditions qui
Vol. 64. -  N* 3.
Septem bre 1950.
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A B A Q U E  P O U R  L E  C A L C U L  D U  P O I D S  S P E C I F I Q U E
i *

P

Poids sp é c i f iq u ePoids moléculaire

Hydrogéné 2_

3 _

_ 200

.100

A m m o n i c c  17
Métha ne 16_

O xyde  d e  c a r b o n  e 2G
A'ir 29 \  „ ,\ \ A c e ty /e n e  2(5.

n  \  V t t :------

20 —

Azote 30_ O xygéné J 2

Anhydride sulTureux G <

4 0 _  

5 0 .

Ch/ore 71_

* o o _

5 0 0

. 3 0 0

5 0

.3 0

— 20

. ¡O

Temperature

absolue

. 3 0 0

L _  1000

 3 0 0 0

L_ 5 0 0 0

p
Pression 

absolue en K g / c m 2

—10 OOO

— 20  000

—  3 0 0 0 0

_  COO OO  

_  5 0  0 0 0

uoo 000

_  200 000

—  3 0 0  OOO

_  ¿ 0 0  OOO 

5 0 0 0 0 0

_  5

^_fO

5 0

~ _ ? o o

_  200

- 5 0 0

0  5

. 10

_ 20

3 0  

U  ¿0

5 0

. îOO

200

.30 0
Fïg. I
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Q en rr?/h 
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constituent par rapport à a ce qu’on appelle le domaine 
invariable.

Enfin, un troisième facteur intervient, c’est e, appelé 
facteur de compressibilité, qui dépend du rapport des pressions 
statiques ; en pratique, ce rapport diffère assez peu de 1 pour 
qu’on puisse prendre :

CHIMIE &
INDUSTRIE

e = 1,

tout au moins pour tous les liquides et les gaz à faible pression. 
Notre formule [1] donnant le débit, devient donc :

2gh 
Y

O e n  cmJOO— 
90 
8 0  __ 
7 0  _  
60 
50

<o _  

3 0  -

20 —

lO-
9
ô
7

6
5 .

_  2

 0,01

— 0,05

ËL o,i

0,5

l d  e n  c m

. 5

6
7
8 
9

_fO

.20

_  3 0

<0

.5 0

Fig. 3. - Abaque pour le calcul de l’alésage du diaphragme 
d  —  D \ 1 m

que nous allons transformer pour pouvoir la résoudre à 
l ’aide d ’un abaque.

On a

n . . .  3.600 X  ~ /5-  /h
Q"l3/h =  — , binV - aErf- \/ -40.000 

3.000 XX '  X 4,43 a S  /h 
40.000 V T

=  1,23 a.uP y/~ Vil-

Vol. 04. — N'" 3.
S e p t e m b r e  1 9 5 0 .

A B A Q U E  P O U R  L E  C A L C U L  D E  LA D ILA TA TIO N  

D ES  D IA M E T R E S  D et d  EN  P O N C T IO N  D E  LA- 

T E M P E R A T U R E
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20 .
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0 ,0 0 5 ^

0,001
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Fig. 4
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. IO
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Le coefficient de débit a sera déterminé à l’aide de l ’abaque 
n° S et, si cela est nécessaire, en fonction du nombre de 
Reynolds, à l’aide des abaques n° 6, n° 7 cl n° 8.

Le facteur de compressibililé e sera déterminé, si nécessaire, 
en fonction de m par les abaques 9 et 10.

Mode de calcul

Nous allons voir maintenant comment on conduit les calculs 
à l’aide des abaques.

On choisit à priori le débit Q maximum que l ’on veut mesurer 
et la hauteur h, maximum que l ’on veut faire correspondre 
à ce débit maximum. On connaît le diamètre D de la conduite 
dans laquelle circule le fluide.

Le rapport d’ouverture m est égal à :

(Pm _  DJ-

*  0,8 

0/0 

0,76 

0,74 

0,72  

0 ,7 0  

O p 8

Q <36

0.6*

Q62

0,6C

/
/
/

/
/
/

/

f

/
!

/
/

f

/
/

//
/

X

0,1 0 ,2  0,3 0,4 0 ,5  0 ,6  0 ,7

Fig. 5. - Abaque donnant la valeur de « 
en fonction de m 

pour suffisamment grand

Si on néglige les coefficients a et e dans notre équation 
donnant le débit, il reste :

Q =  1,23 cP y / j  \rli

d’où l’on peut extraire d-; il vient :

(P Q Vy
1,23 Vii

En portant celte valeur dans l’équation :

m -  D,.

il vient :

Q
1,23 VhW

Le rapport m est donc déterm iné par l’équation :

«  =  0,8 \ J [  Vy

que résout l’abaque 1 à l ’aide d’un simple alignement des 
valeurs connues de Q de 11 et de y.

Le poids spécifique étant déterminé par les données du 
tableau ci-après :

Gaz

Hydrogène.................
M éthane....................
Gaz am m oniac........
Acétylène..................
Oxyde de carbone...
A zo te .........................
Air...............................
Oxygène .....................
Anhydride sulfureux. 
C h lo re .......................

Poids spécifique 
à 700 mm Itg  e t 0"

0,090
0,715
0,771
1,170
1.250
1.250 
1,293 
1,429 
2,927 
3,233

à l ’aide de la valeur de m ainsi trouvée et de l’abaque n° 3, 
on calcule la valeur d do l’alésage du diaphragme en fonction 
de D et de m. Cette valeur sera corrigée, si nécessaire, en 
fonction de la température à l ’aide de l ’abaque n° 4.

L’abaque n° 5 donne la valeur du coefficient de débit a en 
fonction de m pour un nombre do Reynolds suffisamment 
grand.

Les abaques n° G et n° 7 donnent la valeur du coefficient 
de Reynolds pour les gaz et les liquides.

Si le nombre de Reynolds ainsi trouvé donne une valeur 
sortant du domaine invariable, on trouve la nouvelle valeur 
de a à l’aide de l ’abaque n° 8.

P, -  P2L’abaque n° 9 donne la valeur du rapport
P,

des

pressions en fonction de la hauteur h mesurée en mm d ’eau 
et l’abaque n° 10 donne la valeur du coefficient de compressi- 
bilité en fonction de la valeur trouvée à l ’abaque n° 9 et du 
rapport d ’ouverture m trouvé précédemment.

Enfin, l’abaque n° 11, par un alignement des valeurs trou
vées précédemment pour d, a, E, h, hauteur mesurée en mm 
d’eau et y, poids spécifique tiré du tableau, corrigé si néces
saire, en fonction de la pression et de la température, permet 
de trouver la valeur du débit en m3/h.

Vol. 04. — K” 3.
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A B A Q U E  P O U R  L E  C A L C U L  D U  N O M B R E  D E  R E Y N O L D S  R
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Exemples d'application

CHIMIE &
INDUSTRIE

Le débit exact peut donc être calculé à l’aide de l’abaque 
n° 1 1 , sur lequel nous alignons les valeurs :

Nous allons voir l ’utilisation des abaques au moyen 
d ’exemples.

1° Soit à mesurer un débit de gaz ammoniac, de l’ordre de
3.000 m3 /h, à une température de 23°, circulant dans un tuyau 
de diamètre D =  30 cm à une pression de 7G0 mm de Hg. 
Le poids spécifique du gaz à la température considérée est 
Y =  0,7, valeur qui est trouvée sur l ’abaque n° 1.

Nous allons calculer notre diaphragme pour un débit 
maximum :

Q,n =  3.000 in3 /h,

correspondant à une hauteur d ’eau maximum : 

hm =  300 mm.

L’abaque d ’équarrissage n° 2, nous donne pour la valeur 
de m :

m =  0,16,

en alignant les valeurs Q =  3.000 — D =  30 — h =  300 — y 
=  0,7.

L’abaque n° 3, par un alignement des valeurs connues de 
D =  30 et m =  0,16, nous donne d — 12 cm.

Pour une température de 23°, la correction de température 
n ’intervient pas.

Nous pouvons donc préparer notre diaphragme et procéder 
aux mesures de débit. Supposons que nous voulions savoir 
à quel débit correspond une hauteur :

h =  300 mm d ’eau, 

nous allons appliquer notre formule :

Q =  1,23 d ^ sJ^ sT -i

et à l’aide des abaques, nous allons déterminer les différents 
coefficients.

Nous allons tout d ’abord chercher la valeur de a  brut.

L’abaque n° 5 nous donne- pour m =  0,16,
— a brut =  0,608.

L’abaque n° 6 va nous donner le nombre de Reynolds pour 
le gaz ammoniac à la température de 23° pour un débit de 
Q =  3.000 m3 apprécié approximativement, ces valeurs ali
gnées donnent sur l ’abaque :

Rd =  1,7.10*.

Nous voyons que nous ne sortons pas du domaine invariable, 
ce que nous confirme l ’abaque n° 8, et notre coefficient a 
ne subit pas de correction et peut être pris

a  =  0,608.

La pression en amont du diaphragme étant 760 mm d’ilg, 
le coefficient e peut être pris :

e =  1

et les abaques n° 9 et n° 10 ne servent pas dans ce cas.

Vol. 61. — N* 3.
Septembre 1950.

d =  12 a =  0,6 e =  1 y =  0,7 h =  300 

Nous trouvons :

Q =  2.200 m3/h,

qui est le débit pour une hauteur d’eau : 

h =  300 mm.

2° Soit à mesurer un débit d’hydrogène inférieur à
1.000 m*/h à une température do 227°C et une pression absolue 
de 100 kg/cm3. La hauteur h sera au plus égale à 300 mm. Le 
diamètre intérieur de la conduite est D =  30 cm.

0 ,82  

0,78 

0,7* 

0 ,7 0  

0,66  

0,0 2 

0,58

-

1

—. • S

&

- •» - -
? /

*» » . ‘ /

__

“■ ------ __ /

- - -■ ---------------- ___ _ < A

0,70

0,00

0,50

0,<G

q jo
0,20

0,10
0 ,0 5

5 .  to1 10* 5.10* to’ 5 .1 0 ' fO*

Fig. 8. - Abaque donnant « en fonction de

Le poids spécifique de l ’hydrogène à la température de 
500° absolue est donné par l ’abaque n° 1 ; on a :

y =  4,3.

Nous allons calculer notre diaphragme pour un débit 
maximum :

Q max =  1.000 m3/h.

L’abaque n° 2 nous donne pour la valeur de m : 

m =  0,08.

L’abaque n° 3 nous donne pour la valeur de d : 

d =  8,3 cin.

L’abaque n° 4 nous fait connaître la dilatation des diamètres 
D et d pour une température de 227°C.

On a :

D
d

0,11 cm, 
0,03 cm,

valeurs négligeables dont on peut ne pas tenir compte. 
L’abaque n° 3 donne pour la valeur de a brut :

a =  0,60.
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L’abaque n° 6 donne pour la valeur du nombre de Reynolds : 

Rd =  8,0 . 103

L’abaque n° 8 nous montre que nous sortons du domaine 
invariable, mais que a change peu et devient :

a  =  0,605.

L’abaque n° 9 nous donne, pour la valeur de P.
Pi

une valeur inférieure à 0,001 et l ’abaque n° 10 nous montre 
que e =  1 .

Si nous avons un débit mesuré par une hauteur d ’eau de 
300 mm, la valeur de ce débit sera :

Qm3/h =  1,25 X  0,605 X  1 X  8 ,5 '» // L  \/;m»
V 4,o

R  e n  3 0 0  
K g / c m 2

200  _

»OO _

50

3 0

20

R - R
PT

-  02

—  0.1

h  e n  m m  d  e à j

1000-

5 0 0 .

»OO 

50 .

10 

5 j

Fig. 9. - Abaque pour la formule P. -  P.

0 ,0 5

-.002

_ 0 .01

0 ,0 0 5

.0,002

_  0,001

P.

valeur que l’abaque n° 11  donne égale à :

Q =  4M) m3/h.

Les différentes hauteurs d ’eau h =  200, h — 400, h =.500 mm 
donneraient les débits :

pour h — 200 Q =  350 m’ /h.
pour h — 400 Q =  500 m3/h.
pour h =  500 Q =  ¡560 m3/h.

3° Soit à mesurer un débit d ’eau inférieur à 200 m3/h à la
température ambiante de 10°.

Le diamètre de la conduite D =  15 cm, la hauteur h sera 
égale au plus à 1 mètre.

Le poids spécifique de l’eau à la température ambiante 
peut être pris égal à 1 .000.

L’abaque n° 2 donne, par alignement des valeurs :

Q =  200 m3/h,
D =  15 cm, 
h — 1.000 mm,
Y =  1.000,

la valeur de m,

0,7.

L’abaque n° 3 donne pour l ’alésage du diaphragme : 

d =  12,5 cm.

L’abaque n° 5 donne pour la valeur de a  brut : 

a  =  0,8.

La viscosité cinématique de l’eau.à 10° est d’environ 1 ,3 .10-6 
et l’abaque n° 7 donne pour le nombre de Reynolds :

Rd =  3 .7 .106

L’abaque n° 8 donne pour a corrigé : 

a =  0,83.

Fig. 10. - Abaque pour la détermination du coefficient i 
pour les gai diatomiques

Pour les liquides, le coefficient-de comprcssibililé peut être 
pris égal à 1 :

e =  1 .

L’abaque n° 11 nous donnera les débits correspondants 
aux différentes valeurs de h :

h =  
h =
/t =
h -  
h =

100 mm 
200 mm 
300 mm 
400 mm 
500 mm

h — 1.000 mm

Q =  48 m3/h, 
Q =  05 m3 /h, 
Q =  80 ni3/h, 
Q =  92 m3/h, 
Q =  105 m3/li, 
Q =  150 m3 /h.

Iais abaques que nous avons établis ne sont pas utilisables 
pour la vapeur d ’eau surchauffée, pour laquelle nous étudie
rons prochainement une méthode de calcul du débit au moyen 
d ’abaques adaptés spécialement à ce cas.
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Séchoirs économiques à air chauffé 
au gaz de gazogène

Application dans les pays tropicaux et en Europe

par M .-G. de SAN

Le chauffage de l'air des séchoirs, directement par une flamme de gaz ou de combus
tible liquide, est connu et pratiqué même pour la dessiccation de produits alimentaires. 
L'appareil décrit ci-dessous permet l'emploi de combustibles solides et bon marché 
comme le bois ou le charbon maigre, sans qu'il y ait des fumées ou des cendres dans

l'air chauffé.
C et avantage, joint à la simplicité du gazogène employé, fonctionnant sans force 

motrice, constitue un progrès considérable dans ce domaine.

Emplois de l'air chaud.

L
a  production de l’air chaud est un des problèmes que 

l’on rencontre à tout moment dans l’industrie. Dans 
les pays tropicaux, l’air chaud est utilisé pour le 
séchage du pyrèthre, du café, du thé, des noix pal

mistes, du caoutchouc, de la farine, des écorces de quin
quina, etc.

En Europe, ses usages sont encore plus nombreux et 
divers et il est peu d’industries qui, à un moment ou l’au
tre, n ’emploient l’air chaud pour une de leurs opérations.

La production de l’air chaud est donc un  problème très 
général et il y avait intérêt à la simplifier et en même 
temps ;\ rechercher une économie du combustible néces
saire. C’est ce qui a été réalisé par l’adaptation aux séchoirs 
actuels d’un gazogène simple, fonctionnant sans force mo
trice, et brûlant le bois, les déchets végétaux ou du coke.

PRO D U CTIO N

Jusqu’à présent l’air chaud était produit dans l’indus
trie à peu près exclusivement par l’un des deux procédés 
suivants : les séchoirs à tubes de fumée, et les séchoirs à 
chauffago à la vapeur.

Séchoirs à tubes de fumée.

Dans ce type de chauffage de l’air, les flammes d’un 
foyer parcourent des tubes métalliques et ces tubes chauf
fent par contact l’air qui circule autour d’eux. Ce système 
présente, par rapport à celui du chauffage à la vapeur, une 
simplicité et un bon marché relatifs. Par contre il est 
important de réaliser la combustion avec un  grand excès 
d’air, de façon à abaisser la tem pérature des flammes et à

310
Vol. 64. — N* 3.
Septembre I960.



M.-G. DE S a n . - SÉCHOIRS CHAUFFÉS AU G AZ  DE G A ZO G ÈN E CHIMIE &
INDUSTRIE

éviter que les surfaces de chauffe ne soient portées 
au-delà de 500°, ce qui les détruirait rapidement.

Ce grand volume de gaz chauds à température modérée 
rend plus difficile la transmission de la chaleur et ces 
gaz arrivent à la cheminée avec la plus grande partie de 
la chaleur fournie par le combustible, chaleur qui est 
ainsi perdue.

Presque toujours ce genre de chauffage a un rendement 
calorifique inférieur à 50 %.

Séchoirs à tubes de vapeur.

Dans ce type de chauffage de l’air, la vapeur, produite 
dans une chaudière, est envoyée dans un faisceau de tubes 
qui chauffent l’air circulant autour d’eux. Ce procédé de
mande un matériel, chaudière et tubes de chauffage, nette
ment plus coûteux que le précédent, surtout pour les 
tubes de vapeur, car la vapeur se trouve à une tempéra
ture notablement plus basse que les flammes du premier 
système et, de ce fait, la surface des tubes doit être beau
coup plus considérable pour transm ettre une môme quan
tité de chaleur.

Le rendement du combustible en chaleur utilisée est 
presque toujours aussi inférieur à 50 %, malgré le ma
tériel plus coûteux, et ceci à cause de la double trans
mission de la chaleur : d’abord de la flamme à l’eau de 
la chaudière, ensuite de la vapeur à l’air à chauffer.

Il n ’y a que dans le cas de l’utilisation simultanée de 
la vapeur pour la force motrice et de la vapeur d’échap
pement des moteurs pour le chauffage, que ce système 
peut se défendre, la force motrice étant obtenue alors à 
très bon compte.

Séchoirs à gazogène.

Pour éviter ces perles de chaleur et ce capital énorme 
immobilisé, un moyen simple se présente à l’esprit : 
transformer le combustible en gaz et brûler ce gaz dans 
l’air môme qu’il s’agit de chauffer.

Les conséquences sautent aux yeux :

Io Suppression de toutes les conduites pour la trans
mission de la chaleur des flammes à l’air à chauffer ; d’où 
diminution considérable du coût de l’installation ;

2° Utilisation intégrale de la chaleur du combustible 
sauf la chaleur perdue par les parois du gazogène, ce 
qui donne un rendement voisin de 90 % de la chaleur du 
combustible. L’économie de ce dernier est donc environ 
de 50 % par rapport aux systèmes habituels ;

3° Grâce à l’encombrement très réduit de ce nouveau 
système de chauffage, on peut facilement doubler et qua-

druplcr la production d’air chaud dans un séchoir donné, 
en multipliant d’autant sa production.

Mais, pour arriver à ce résultat extrêmem ent intéres
sant, il était nécessaire de surm onter beaucoup d’obsta
cles.

Il fallait réaliser un appareil simple qui réponde aux 
conditions suivantes :

1° Absence de force motrice pour le fonctionnement ;
2“ Employer un combustible courant ;
3" Ne donner de fumée ni de poussière à aucun mo

ment ;
4° Etre d’un emploi facile et sûr, ne nécessitant pas 

de main-d’œuvre spécialisée ;
5° Ne pas présenter de danger d’empoisonnement par 

l’oxyde de carbone ni de danger d’explosion ;
G0 Réglage facile et constance de température.

Voici comment ces différents problèmes ont été résolus :
1" La suppression de la force motrice nécessaire au fonc

tionnement, à notre connaissance, de tous les gazogènes, a 
été obtenue ici grâce aux très larges sections prévues, 
tant dans le foyer que dans les difféi'cnls passages des gaz. 
Do ce fait, la perle de charge a été ramenée à une valeur 
si faible qu’une colonne de gaz vers 1 000" et de 1,5 m  
de haut suffit amplement à produire le tirage nécessaire, 
tant pour l’allumage que pour la marche normale.

Le réglage de l’intensité de marche se fait par m a
nœuvre d’un registre à l’entrée d’air au foyer.

La faible vitesse des gaz, duc aux larges sections, a 
comme heureuse conséquence que les poussières et cen
dres du combustible ne sont pas entraînés, et on n ’en 
trouve pas trace dans le gaz de combustion ;

2° et 3“ Différents combustibles peuvent être employés : 
le bois, qui doit être normalement sec, comme on l’exige 
pour les foyers ordinaires ; des déchets végétaux tels que 
bagasses, parches de café, etc.

Naturellement, un  minimum de précautions est indis
pensable, et il ne faut pas alimenter le gazogène avec du 
combustible trempé d’eau ou avec du bois fraîchement 
coupé.

D’autres combustibles, comme le coke et les charbons 
maigres, peuvent également être employés. Des houilles 
grasses empêcheraient le fonctionnement normal en for
mant un gâteau difficile à traverser par l’air et le tirage 
deviendrait, de ce fait, insuffisant.

4° La conduite de ce gazogène est plus simple que celle 
d’un foyer habituel, car il n ’est pas, ici, nécessaire de char
ger fréquemment ni de placer judicieusement le combus
tible, ni de nettoyer périodiquement la grille.

Ce gazogène ne possède, comme beaucoup d’autres d’ail
leurs, pas de grille et il suffit de veiller à ce que le ré
servoir à combustion soit rempli périodiquement, par 
exemple toutes les heures, ou toutes les 6 heures, suivant
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la capacité du réservoir et le genre de combustible. Un 
moyen simple est prévu pour se rendre compte du niveau 
du combustible et on peut m unir l’appareil d’un appel par 
sonnerie.

Le chargement se fait comme pour un foyer continu, 
sans précaution d’aucune sorte pour l’échappement éven
tuel du gaz ou la rentrée d’air possible, car il a été prévu 
un équilibre des tirages tel que la succion est précisé
ment à peu près nulle à l’orifice de chargement. De cette 
façon, il n ’y a pas de sortie de gaz ou de fumée, mais une 
légère aspiration d’air, ce qui est sans inconvénient.

Il faut également enlever les cendres une fois par jour, 
et cette opération se fait aussi sans difficulté. Il n ’y a pas 
de rentrée d’air à craindre, on opère comme pour un  foyer 
ordinaire.

5° L’air pour la combustion du gaz est introduit juste à 
l’endroit où le gaz quitte le combustible alors qu’il est à 
une température de l’ordre de 1 000°. Il s’ensuit :

a) Que l’inflammation est instantanée et se fait auto
matiquement ;

b) Que des extinctions en cours de fonctionnement ne 
sont pas à craindre ;

c) Il ne se produit donc jamais d’oxyde de carbone dan
gereux mélangé à l’air du séchoir, ni d’accumulation de 
gaz ni de réallumage explosifs.

6° Le réglage de la combustion se fait par manœuvre 
d'un registre à l’admission d’air du foyer, et dans un 
appareil habituel il est possible de faire varier la chaleur 
produite dans le rapport de 1 à G.

Une fois la tem pérature désirée obtenue, il n ’est plus 
nécessaire de m anœuvrer le registre et les variations de 
température ne dépassent pas quelques degrés en plus ou 
en moins.

A PPLICA TIO N S  

Séchoirs à pyrèthre.

Les premières applications de ce système de chauffage ont 
été faites au Congo belge sur des séchoirs à pyrèthre. Voici 
les résultats qui ont été obtenus.

Les séchoirs à pyrèthre du pays ont un  système de 
chauffage de l’air assez primitif et de rendement très mé
diocre ; aussi le nouveau système a-t-il apporté une amé
lioration extraordinaire.

D’ordinaire un foyer, souvent sans grille, brûle du bois 
et la flamme, après avoir parcouru des carneaux en briques 
à l’extérieur du séchoir, passe dans des buses de fer 
formées par l'emboîtement bout à bout de fûts de 200 1 
dont on a retiré le fond.

Presque toujours la combustion se fait avec un  énorme
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excès d’air et la cheminée emporte, de ce fait, la majeure 
partie de la chaleur du combustible.

Dès les premières transformations de ces séchoirs, nous 
avons constaté les améliorations suivantes :

10 La consommation du combustible a été réduite au 
tiers et souvent au cinquième de ce qu’elle était avant la 
transformation ;

2° Le nouveau système perm ettant facilement une forte 
production d’air chaud, sans que la tem pérature soit ce
pendant augmentée, la durée du séchage a été réduite au 
tiers ou au quart, ce qui permet de remplacer le pyrèthre 
séché par un  pyrèthre frais trois ou quatre fois plus vile 
qu’autrefois ; c’est-à-dire que la production du séchoir a 
été accrue dans les mêmes proportions.

11 y a là un  avantage presque aussi im portant que l’éco
nomie de combustible, car un séchoir transformé en rem 
place trois ou quatre anciens, d’où économie importante 
sur le capital investi dans les installations de séchage. En 
cas d’augmentation de récoltes, il ne sera plus néces
saire de construire de nouveaux séchoirs et, à l’avenir,
les nouvelles installations coûteront plusieurs fois moins 
qu’autrefois. De même, si on le désire, il est devenu pos
sible, avec les anciennes installations transformées, et 
devenues beaucoup plus puissantes, de ne travailler que 
le jour et de supprimer le travail de nuit, courant autre
fois ;

3° Grâce à celte rapidité de séchage, le pyrèthre garde 
un m eilleur aspect et se fait rem arquer par la couleur 
plus blanche des pétales ;

4" Plusieurs analyses ont été faites d’un même échan
tillon séché par moitié dans un  séchoir ordinaire et dans 
un séchoir à gazogène, en vue de s’assurer s’il n ’y avait 
pas de changement dans les teneurs en pyréthrines. 
Comme on pouvait s’y attendre, les teneurs sont restées
identiques, aux erreurs d'analyse près.

Séchoirs à thé

Actuellement, deux séchoirs à thé sont déjà transformés 
et donnent entière satisfaction. L’économie de combustible 
est du même ordre de grandeur que pour le pyrèthre et 
la rapidité de séchage a été doublée. Elle se situe aux 
environs de 2o m n pour une tem pérature de l’air chaud 
de 90 à 100". Cette tem pérature reste assez constante et 
oscille entre 90 et 100°, sans nécessiter d’intervention.

Il est assez curieux, au sujet de l’application au thé de 
ce système de séchage au gazogène, de rappeler que, 
chez les Chinois, le thé est séché par un  procédé analogue. 
Il est mis sur un  tamis placé à la partie médiane d’urt 
panier formé de deux troncs de cône juxtaposés par leurs 
petites bases. Ce panier est placé au-dessus d’un  fourneau 
circulaire dont il recouvre exactement les bords et dans 
lequel brûle un feu de bois amené à un point tel qu’il 
soit légèrement flamboyant et n ’exhale ni odeur, ni
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fumée. Les feuilles qui s’y trouvent sont suffisamment 
éloignées du feu pour qu’elles se dessèchent sans risquer 
de Se consumer. Les fabriques européennes employèrent 
pendant tout un temps ce môme procédé, aujourd’hui dé
laissé pour les grands séchoirs industriels. Mais cette in
dustrialisation n ’est pas allée sans soulever d’objections. 
Les partisans des anciennes méthodes prétendirent que le 
thé séché par l’air chauffé dans des tuyauteries n ’aurait 
plus son arome ; l’air du séchoir serait un air mort, ren
fermé, et le thé serait fade...

Il n ’en est naturellem ent rien, mais il est curieux de 
voir ce retour au procédé ancien, consistant à sécher par 
de l’air chauffé par une flamme ; procédé transformé, 
naturellem ent, et industrialisé, sans avoir cependant perdu 
sa simplicité.

Les Chinois craignaient que le thé ne tombe dans la 
flamme à travers le tamis et que la fumée produite 
n ’altère ainsi le thé qui séchait ; aussi avaient-ils soin de 
secouer le tamis et de faire ainsi tomber le thé fin avant 
do placer l’appareil sur le fourneau.

Dans les nouveaux séchoirs, ce danger est écarté éga
lement, l ’air étant chauffé à côté du séchoir et l’air chaud 
amené ensuite latéralement sous les claies. Ainsi le thé 
qui traverse les mailles des claies tombe sur un sol ci
menté où il est recueilli en fin de travail.

Séchoirs à café.

Un séchoir à café a été transformé au Congo Belge. Il 
n ’y a pas de difficultés spéciales, hors la précaution de 
no pas dépasser une tem pérature de l’ordre de 50°. Pour 
ce faire, la flamme est mélangée d’abord à quatre fois son 
volume d’air environ, pour abaisser la température aux 
environs de 250° ; ce mélange est effectué dans une sorte 
de courte cheminée de# briques percée, à la base, d’ou
vertures pour l’entrée de l’air et d’orifices pour la sortie 
de l’air chaud, au sommet. L’aspiration se fait toujours 
par tirage naturel. L’air chaud à 230° environ, qui 
s’échappe au sommet de cette chambre de mélange, arrive 
sous une superficie de 14,20 n r  environ, percée d’une 
m ultitude de trous de 4 cm de diamètre. L’air chaud passe 
par ces trous en minces colonnes et se mélange régu
lièrement à l’air du séchoir.

Il est prévu de consommer les parches de café comme 
combustible, quoique très probablement elles ne puissent 
guère remplacer plus de la moitié du combustible-bois. La 
parche du café est l’enveloppe scléreuse entourant la 
graine. Elle est laissée comme déchet lors de l’usinage 
du café.

Grâce à l’économie considérable du combustible réalisée 
par le nouveau système de chauffage, il sera également 
possible d’envisager le séchage des pulpes de café, qui 
présentent un  grand intérêt comme aliment du bétail, 
par exemple, eu égard à leur haute teneur en matières 
protéiques.
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Séchoirs à poisson.

Un premier séchoir a été établi au lac Moasi, au 
Ruanda, pour le séchage de poissons préalablement salés. 
L’air mélangé à la flamme dans une large cheminée est 
envoyé vers le plafond des chambres de séchage par des 
conduites de large section et s’y étale. Il descend ensuite 
peu à peu, chassé par le nouvel air chaud qui arrive sans 
cesse. En descendant, il rencontre et sèche les poissons 
suspendus en rangs serrés, puis s’échappe par le bas des 
chambres dans une cheminée. La circulation de l’air est 
produite par la dépression de la cheminée d’échappement 
de l’air chaud usé, et par la force ascendante de l’air chaud 
dans la cheminée de mélange à la flamme.

Le fonctionnement est tout à fait satisfaisant, et le 
poisson sort du séchoir, blanc, régulièrement séché et sans 
comparaison avec le poisson séché autrefois sur des feux 
de bois qui le cuisaient à moitié et le séchaient toujours 
irrégulièrement.

Là encore, la consommation de bois est diminuée dans 
de fortes proportions, quoique nous n ’ayons pas de chiffres 
précis à ce sujet.

Séchoirs « industriels ».

Tous les gazogènes employés jusqu’à présent ont été 
construits sur place, facilement sans doute, mais il y aurait 
intérêt, pour des pays industriels et même pour nos 
régions, à faire construire un modèle « industrialisé » 
combiné avec un séchoir proprement dit et s’y adaptant 
parfaitement. Beaucoup d’usines, en effet, achètent leurs 
séchoirs, et répugnent à construire elles-mêmes leurs instal
lations, laissant aux constructeurs spécialisés le soin de 
calculer et de m ettre au point les divers appareils qu’elles 
utilisent.

Un modèle de ce genre est à l’étude et sera construit 
avec la collaboration de constructeurs de séchoirs en 
Belgique.

Ce modèle sera construit en tôles comportant un revê
tement réfraclaire intérieur, et fonctionnera avec divers 
combustibles tels que le coke, l’anthracite et le bois. Il 
pourra être facilement démonté et comportera un régu
lateur automatique de la température.

Divers types de mélangeurs de la flamme à l’air sont 
prévus, suivant les températures que l’on désire obtenir. 
La réserve de combustible, s’il s’agit de charbon ou de 
coke, est calculée pour un fonctionnement de 8 h sans 
nécessiter de chargement.

Cependant, il ne faut pas, pour ces modèles, qui doivent 
remplacer des modèles industriels bien étudiés, espérer une 
économie de combustible aussi importante que dans le cas 
des séchoirs improvisés que l’on trouve au Congo. L’éco
nomie sera d’environ 40 à 30 %, ce qui est déjà bien, mais 
il y aura toujours, en plus, l’économie du prix d’achat,
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minime comparé au coût des systèmes de séchoirs habituels, 
sans compter un fonctionnement plus régulier, puisqu’il 
est indépendant d ’un chauffeur qui doit, dans le cas des 
séchoirs classiques, être attentif à m aintenir un feu constant 
et régulier.

DESCRIPTION DE L ’APPAREIL

Cet appareil comporte (voir fi g. 1 ) : une sortie des cen
dres f, un cendrier 2, des ouvertures d’entrée d’air au 
foyer 3, un foyer 4 pour combustibles solides, un  revê
tement réfractaire 5, un  réservoir à combustible G, une 
ouverture de chargement de combustible 8, une cheminée 
d’allumage 9. L’ouverture 7 de la cheminée 9 permet le 
chargement du combustible par l’entrée 8. Deux ouver
tures d’amenée d’air 10 et 11  sont prévues dans la 
chambre 12 : la première est disposée de manière à diriger 
de l’air directement sur le combustible en C. La seconde 
ouverture permet d’amener l’air destiné à brûler le gaz 
produit dans le gazogène. La combustion de ce gaz a lieu 
dans la chambre 12. Les gaz de combustion entrent ensuite 
dans une chambre de mélange 15 percée d’un grand nom
bre de trous. Ceux de la partie inférieure, désignés par 
13, servent, à l’introduction, par tirage naturel des gaz 
chauds, du fluide extérieur qui se mélange avec les gaz 
de combustion et ressort avec eux par les trous 14 de la 
partie supérieure. De ce fait, les parois de la chambre 15 
seront portées à une tem pérature réduite, de même que 
le mélange sortant par les trous 14 ; cela évitera des 
dangers d’incendie et la détérioration des tôles de la cham
bre 15 par une tem pérature trop élevée.

9 — -

Fig. I. - Coupe d'un
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Les gaz sortant par les trous 14 se mélangent ensuite 
au fluide gazeux environnant l’enceinte D et le chauffent.

Grâce aux très larges sections prévues depuis les entrées 
d’air 3 jusqu’aux sorties des gaz 14, les pertes de charge 
sont faibles. Pour dim inuer le volume d’air qui doit tra
verser le combustible et parlant les pertes de charge, on 
a imaginé de brûler directement une partie du combus
tible en C par l’air envoyé dans la chambre de combustion 
12, ou brûleur, directement sur la surface exposée C du 
combustible. Cet air est principalement celui qui entre 
par l’ouverture 10. Les cendres formées par cette com
bustion ne tardent pas à descendre vers B et A au fur et 
à mesure que la combustion se fait en À avec production 
du gaz combustible. La zone A est donc une zone de com
bustion tandis que la zone B est une zone de réduction 
du gaz venant de A.

Par suite de la descente des cendres, les surfaces C sont 
toujours renouvelées par le combustible frais qui vient 
du réservoir G. Grâce aux dispositions prévues, le tirage 
naturel de la colonne d’air chaud de 3 à 14 suffit pour 
assurer la circulation des gaz dans l’appareil.

Lors de l’allumage, une vanne de ferm eture est glissée 
dans l’ouverture 16, isolant le gazogène de la chambre 12 . 
En même, temps l’ouverture de chargement 8 est ouverte, 
perm ettant aux fumées de s’échapper par la cheminée 9.

Après une demi-heure ou une heure, la combustion est 
bien établie et la zone de réduction B est incandescente, ce 
dont on s’assure par un regard ménagé à ce niveau.

A ce moment on relire la vanne de ferm eture de la 
fente 16 et on ferme l’ouverture de chargement 8. Les 
gaz produits entrent dans la chambre 12, y brûlent, et la 
marche normale s’établit instantanément.

*

pour chauffage d'air
Vol. 64. — N* 3.
Septem bre 1950.



XLV

LA  PLUS G R A N D E F O R C E  C EN TR IFU G E  
RÉA LISÉE INDUSTRIELLEM ENT

Clarification des liquides, séparation continue 
des liquides non miscibles et des émulsions

Soc. An. des Appareils Centrifuges 
BREVETS "  SHARPLES "

94, Rue d'Estienne-d'Orves/ RUEIL-MAlMAISON 
Téléphone : Malmaison 09-10 à 12

Q UE L QU E S - UNE S  DES  N O M B R E U S E S  
A P P L I C A T I O N S  DES  A P P A R E I L S  
C E N T R I F U G E S  “  S H A R P L E S ”

H U ILES ISO LANTES
Entretien des huiles de transformateurs, mise à huile 
des transformateurs et disjoncteurs à très haute tension, 
régénération des huiles claquées (voir notice spéciale).

H U ILES M INERALES
o) Entretien des huiles de turbines, des huiles de 
moteurs Diesel et de moteurs à gaz, entretien des huiles 
de graissage ;
b) Régénération des huiles ; procédé continu par 
l'acide (voir notice spéciale).

H U ILES M IN ERALES CA RBU RAN TES
Clarification des gas-oil et fuel-oils avant leur admis
sion aux fours ou aux moteurs. Séparation dos émulsions.

H U ILES  VEGETALES
Séparation de l'huile d'olive des margines (voir notice 
spéciale). Clarification de toutes les huiles végétales 
(palme, coco, arachide, ricin, coton, tournesol, lin, 
etc.). Procédé continu pour la neutralisation des 
huiles végétales.
Démucilagination des huiles.

H U ILES  ET G RA ISSES A N IM A LES
Lavage, clarification, déshydratation, i recédé continu 
pour la neutralisation.

H U ILES DE C U IS S O N  ET H U ILES  DE C O U V ER TU R E
Clarification des huiles de couverture. Clarification et 
entretien des huiles de cuisson.

JU S DE FRUITS
Clarification des jus de fruits dans le but d'améliorer 
leur présentation, de retarder leur départ en fermen
tation (voir notice spéciale).

TEXTILES A R TIFIC IELS
Clarification de la viscose et des soudes avant et 
après trempage. Clarification des soudes d'égouttage 
et de pressage.
Clarification sélective de la viscose et des acétates de 
cellulose après incorporation des délustrants.

C O U LEU R S  D'IM PRESSION
Clarification sélective des couleurs d'impression.

SOLVAN TS DE N ETTO YA G E A  S EC
Entretien continu des benzines, trichloréthylène, or
thosol, etc.

VERNIS ET PEINTURES
Clarification des vernis incolores, gras et cellulosiques. 
Clarification sélective des peintures (voir notice 
spéciale).

SU IN TIN E
Extraction de la suintine neutre dans les eaux de lavage 
de laines (voir notice spéciale).
Etc., etc.
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SO CIÉTÉ  DES USINES CHIMIQUES
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PRODUITS CHIM IQUES  
POUR L ’INDUSTRIE

©

IN D U STR IES  D IV E R S E S  
Produits organiques (suite)

Orthonitrophénol.
Orthophènylphénate de soude. 
Orthophenylphénol.
Oxalate d'éthylo.
Oxyde de benzyle.
Paraldéhyde pure.
Paramîdophénol base.
Paranitrophénol.
Paroxybenzoate de méthyle pur. 
Paratoluènesulfamide (celludol).
Phénol « S » 40/41°.
Produits fluorescents nCÎ I et 2.
Quinone technique.
Résorcine technique.
Rhodol (sulfate de monomcthylparamido- 

phénol).
Silicate d'éthyle.
Sulfate neutre d'orthoxyquînoléîne. 
Triéthylamine.
Trîéthylphosphate.

Produits m inéraux
Acide arsénîque.
Acide arsénîque purifié sec.
Acide chromique.
Acide molybdique.
Acide phosphomolybdique.
Acide phosphofungstique.
Acide sélénîeux sublimé.
Acide fungstîque.
Alumine hydratée en gelée.
Aluminium chlorure à 30° ordinaire et 

purifié.
Aluminium chlorure hydraté.
Aluminium nitrate ordinaire et pur. 
Aluminium silicate précipité.
Ammonium borate 1.2.4 et 1.5.8. 
Ammonium bî-chromate.
Ammonium molybdate.
Ammonium nitrate pur.
Ammonium phosphate bibasique pur. 
Ammonium phosphate monobasique purifié. 
Ammonium phosphate tribasique. 
Ammonium sulfate neutre purifié crist. 
Ammonium sulfure à 20 % .
Bromure d'ammonium.
Bromure de potassium.
Bromure de sodium crist.
Bromure de sodium sec.
Sels de cadmium.
Calcium chlorure pur crist.
Chrome alun pur.
Chrome sesquî-oxyde hydraté.
Cobalt oxalate.
Cuivre carbonate (cendres bleues sèches).

Cuivre carbonate ppté pulv. (cendres 
vertes).

Cuivre cyanure.
Cuivre cyanure et potassium.
Cuivre cyanure et sodium.
Cuivre nitrate crîst.
Cuivre proto-oxyde rouge P.000.
Cuivre bi-oxyde noir anhydre pulv.
Cuivre sulfate purifié crist.
Etain protochlorure fondu.
Etain bîchlorure en solution à 50 % .
Fer (sesqui) nitrate solution 40 et 45°.
Fer oxalate et ammonium.
Fer proto-sulfate pur crist.
Fer sesqui sulfate ordinaire sec.
Fer (sesqui) sulfate 45°.
Lithium carbonate.
Lithium chlorure.
Lithium fluorure.
Lithium hydroxyde.
Lithium métal.
Lithium nitrate.
Magnésium et ammonium phosphate. 
Magnésium chlorure purifié crist. 
Manganèse acétate.
Manganoro carbonate sec.
Manganèse chlorure anhydre.
Manganèse sulfate sec exempt de fer. 
Mercure deufo arsénîafe.
Mercure bi-chlorure (emplois industriels). 
Mercure bi-oxyde ¡aune industriel.
Mercure bi-oxyde rouge' industriel.
Mercure bi-sulfate anhydre.
Mercure bî-sulfure (vermillons).
Mercure cyanure.
Nickel chlorure pour nickelage.
Nickel fluoborate.
Nickel nitrate crist.
Nickel proto-oxyde vert hydraté pulv. 
Plomb chromate.
Plomb formiate.
Plomb peroxyde puce.
Potassium acétate purifié sec.
Potassium bi-carbonate bl. pur.
Potassium chlorure purifié crisf et pur crist. 
Potassium citrate tribasique.
Potassium fluotîtanate.
Potassium permanganate technique poudre 

cristalline.
Potassium permanganate technique gros 

cristaux.
Potassium silicate pur fondu.
Potassium silicate pur fondu pulv. 
Potassium sulfate acide fondu.
Potassium sulfite neutre liquide à 45®. 
Produits fluorescents minéraux.
Sélénium pur fondu.
Sels pour bains de revenus n° 2 (130/140°). 
Sels pour bains de revenus n° 3 (210/220°). 
Sodium acétate purifié crist.
Sodium carbonate neutre pur sec photo. 
Sodium chlorure décrépite pulv.
Soduîm chlorure pur crist.
Sodium fluorure pur pour flux.
Sodium molybdate.

Sodium phosphate monobasique.
Sodium sélénite.
Sodium sulfite anhydre.
Sodium sulfure (mono) pur crîst.
Sodium tungstate.
Strontium chlorure purifié crist.
Strontium nitrate pur sec.
Thionyle chlorure.
Zinc acétate purifié crist.
Zinc chromate.
Zinc cyanure.
Zinc cyanure et potassium.
Zinc fluorure pur pour flux.
Zinc nitrate en plaques.
Zinc sulfures phosphorescents.
Zinc sulfure voie sèche.

LU M IN ESC EN C E
Produits fluorescents minéraux et organi

ques.
Sulfures de zinc phosphorescents.

*

PRODUITS CHIM IQUES  
POUR U SA G ES  

PH ARM ACEUTIQUES
Acétamide.
Acétanîlide crist. codex.
Acétol salicylate.
Acétone chloroforme.
Acétophénone.
Acetylcholine bromhydrate.

—  chlorhydrate.
Acétylparaminosalol.
Acide acétylorthocrésotinique.

—  acétylsalicylique (v. rhodine).
—• (para) amînobenzoîque.
—  anilarsinîque.
—  benzoTque codex.
—  cacodylique.
—  camphorique.
—  camphosulfonîque.
—  chromique codex.
—  chromique codex.
—  dithîosalicylique.
—  (mono) éthylorthophosphorîque.
—  fluosilicîque pur 10° Dté 1,07.
—• glycérophosphorîque 20 % .
—  —  25 % .
—  —  50 % .
—- iodoxyquinoléinesulfonîque.
—  lactique pur 25° Dté 1,21.
—  —  codex Dté 1,24.
—  mandélique.
—  méthylarsinique.
—  oxynitrophénylarsinique.
—  (para) sulfamîdobenzoique.
—  phénique crîst.
—• (ortho) Phosphorîque pur 55*.
—  pyrophosphorique sirupeux.
—  sulfosalicylique.

à co n server et à  su iv re .
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Installation et aménagement de l'usine
P e t z o l d  M. —  Méthode graphique de détermination de la 

consommation de vapeur des appareils de concentration 
par ébullition. — Chem.-Ing.-Tochn., 1950. 22, j\!° 7, 
147-150. 14 avril.
Selon le principe de la pompe à chaleur, on peut aspirer 

la vapeur qui s’échappe d’un appareil de concentration et 
la comprimer à une press. et une lemp. suffisantes pour 
pouvoir l’utiliser de nouveau au chauffage de la sol. à 
concentrer. Celle compression peut se faire au moyen d’un 
appareil à jet alimenté par de la vapeur fraîche et c’est 
le mélange résultant qui réalise le chauffage. On établit 
les équations du problème en parlant du bilan des quan
tités de matière, des enlhalpies et des quantités de mou
vement. De ces équations on tire le rapport de la quantité 
de vapeur motrice il celle aspirée en fonction des enthal- 
pies. Sur un diagramme enthalpie-cntropie, on repère les 
points caractéristiques de ces vapeurs, les isobares étant 
tracées sur le diagramme et les press. et les enlhalpies 
au départ et è la fin étant connues. C’est un rapport théo
rique, mais il est facile, sur le diagramme, de déterminer 
les perles ducs au frottement, celles de charge dans le 
diffuseur de l’injecteur cl celles dues au défaut d’isolation. 
Le rendement pratique est établi par comparaison avec 
celui d’un groupe turbine-compresseur ; la turbine ali
mentée par la vapeur fraîche commandant un compresseur 
qui aspire la vapeur de la sol. cl la refoule à la press. 
désirée, les deux échappements se mélangeant pour le 
chauffage. On s’aperçoit alors que le rendement du diffu
seur est toujours très mauvais, ce qui en limite l’emploi. 
Son faible prix relatif d’installation permet de l’utiliser 
pour aspirer des vol- considérables de vapeur d’une masse 
d’eau qu’on désire refroidir, le refoulement se faisant dans 
un condenseur. Les chiffres suivants sont pris dans une 
série : la quantité de vapeur à 11  alm. aspirant de la 
vapeur à 1,5 atm. pour refouler le tout à 2 atm. est les 
0,607 de la vapeur aspirée ; pour refouler à 3 alm. elle 
serait 1,67 fois celle aspirée; à 4 atm. 3,55 fois. Il faut 
rechercher si, dans ces conditions, son emploi direct ne 
serait pas plus, économique, compte tenu des pertes-

U a m e r A. W. — Application des données physico-chimiques 
à l’établissement des plans de l’appareillage industriel 
pour les opérations de diffusion. — Roy. Austr. Chem. 
Inst. J. a. Proc., 1950. 17, N° 2, GS-80. Février.
Il s’agit de la séparation des mélanges (gazeux, liquides 

ou solides) que l’on traite soit par un gaz ou un liquide, 
le composé à séparer devant se diffuser dans l’agent trai
tant. La quantité de substance diffusée dans cet agent est 
proportionnelle au coefficient de diffusion, à la surface de 
contact et à la force agissante qui peut être une différence 
de solubilité ou de pression. L’auteur développe la concep
tion d’une couche superficielle à la surface de contact,

dans laquelle les concentrations ou les press. partielles 
sont différentes de celles qui existent dans la masse du 
gaz ou du liquide. Il y a ainsi à la surface de contact un 
film de liquide et un film de gaz superposés. Pour éviter 
des complications de calcul, on les remplace par la con
ception d’un seul film d’épaisseur dite équivalente. Sur 
cette base on a établi une équation qu’on applique aux 
problèmes de séchage, de lavage, d ’absorption, de distilla
tion, d’extraction, d absorption chromatique, etc., et d’ab
sorption de gaz ou de liquides dans les tours de remplis
sage (anneaux Raschig ou analogues). On étudie aussi 
l’influence de la vitesse du gaz ou du liquide, l ’importance 
du degré de mouillage des matériaux de remplissage, la 
valeur des concentrations. On donne en exemple : 1” l’ab
sorption de I1C1 contenu dans un gaz à la concentration 
de 10 % et qu’on doit ram ener à 2 % ; 2” la séparation 
d’un mélange de parachloronilrobenzènc et d’orthochloro- 
nitrobenzène, qu’on traite dans une colonne par deux 
liquides : a) heplane qui se meut en charge de bas en 
haut, et b) alcool mélhylique à 15 % d’eau qui se meut, 
de haut en bas. L’alimentation en chloronitrobcnzène se 
fait vers le milieu de la colonne. Tout le parachloronilro- 
benzène sort par en haut avec l’heplanc, l’ortho- en bas 
avec le mélhanol. Chaque chloronitrobcnzène est ensuite 
séparé facilement de son solvant dans un évaporateur. Le 
solvant retourne à la colonne. L’opération est continué.

Livre
(Cote 38.770)
The I n s t i t u t i o n  o f  C h e m ic a l E n g in e k h s f . t  S o c ie ty  o f  Che

m ic a l In d u s tiiy  (Road and Building Materials Group). —
Symposium on Particle Size Analysis. — 1 vol. 21 x
27, 145 p-, fig., Institution of Chemical Engjneere, Lon
dres, 1947, cart. 2 £ 2 s.
Compte rendu des communications présentées au Sym

posium sur « La détermination de la grosseur des parti
cules ». Los travaux, divisés en deux sections, se rap
portent, d’une part, aux méthodes de mesure : adsorpljon 
en surface, chaleur d’immersion dans un  liquide, per
méabilité, photométrie, microscope électronique et d’autre 
part aux applications industrielles : radiolechnique, pein
tures (emploi des pigments), construction des roules 
(émulsions bitumineuses), agriculture (traitem ent des 
sols).

Outre l’intérêt pratique qu’elles présentent, ces études, 
qui se rattachent à une série de problèmes complexes, 
font ressortir une fois encore que les données établies 
par la théorie ont besoin, pour être admises, d’être véri
fiées par de nombreuses expériences, lesquelles se heur
tent souvent à d’énormes difficultés. a . c.

Vol. 64. — N" 3.
Septem bre 1930.



Combustibles. Produits de distillation 
et de pyrogénation

Combustibles solides en général

M o t t  R. A. — Détermination rapide des formes sous les
quelles se trouve le soufre dans la houille. — Fuel, 1950. 
29, N° 3, 33-61. Mars.
Le soufre à l’étal de sulfate est extrait au moyen d’ac. 

chlorhydrique 5 N dans une fiole avec réfrigérant à reflux, 
k rébullilion pendant 30 minutes. Dans ces conditions le 
soufre pyrilique n ’est pas attaqué ; dans la liqueur filtrée, 
le fer est séparé au moyen d'ammoniaque et le soufre 
précipité par le chlorure de baryum. Sur une autre prise 
d’essai, le soufre pyritique est extrait avec de l’ac. nitrique

2 N avec le môme dispositif que ci-dessus; filtration et 
précipitation du fer dans la liqueur filtrée au moyen 
d’ammoniaque- Le ppté de fer est dissous au moyen d’ac. 
chlorhydrique l / l  et dosé en présence de diphônylamine 
avec une sol. à 0,87719 g de K»CriOi par litre. Déduisant 
le fer non pyritique déterminé dans la liqueur d’attaque 
à. l’ac chlorhydrique, on calcule le fer pyrilique et de là 
le soufre d’après la formule FcS». La teneur en soufre 
organique est calculée par différence entre le S total et 
la somme S de sulfate +  S de pyrite.

Distillation pyrogénée, combustibles liquides dérivés de combustibles solides

Gnoss IL W. — Production, par gazéification sous pression 
et par synthèse au moyen de contacts en fer, de gaz 
destiné à être envoyé à distance, débarrassé de ses cons
tituants toxiques. — Erclocl u. Kohle, 1930. 3, N° 3, 218- 
222. Mai.
L’élimination de l’oxyde de carbone au moyen de cata

lyseurs au fer se fait d’autant mieux sur les gaz envoyés 
à distance que cette opération doit être effectuée à 20-30 
atmosphères. Le pouvoir calorifique du gaz est augmenté. 
Le gaz exempt d’hydrogène sulfuré est épuré sous press, 
par passage à travers du charbon activé où il est débar
rassé des corps producteurs de résine, de la benzine lourde 
et de la moitié du soufre organique; il passe ensuite dans 
le four de synthèse puis dans une tour de condensation 
et dans un laveur à huile où est retenue la majeure partie 
des produits de réaction. Pour arriver à une teneur de 
I % CO, le gaz doit être soumis à un second traitement 
analogue.

T h e  N o r t h e r n  C o k e  R e s e a r c h  C o m m ittee . — La forme 
sous laquelle se trouve le soufre dans le coke et son ori
gine. — Gaz, Times, 1930. 62, N” 707, 417-418. 24 mars. 
Les matières magnétiques contenues dans des cokes de 

Durham furent séparées au moyen d’électro-aimants et Ja  
teneur en soufre total, présent à l’état de sulfate ou à 
l’état de sulfure, fut déterminée. Des photographies aux 
rayons X perm irent d’identifier les principales substances 
minérales présentes dans les produits séparés. Le soufre 
existant sous forme de sulfure magnétique ne constitue 
qu’une fraction relativement faible du soufre total présent. 
Dans un échantillon, une grande partie du fer existait 
sous forme de sulfure cl, dans un autre, à l’état de 
magnétitc.

Porovici G. P. — Le cracking catalytique des hydrocarbu
res en vue de la production du gaz. — Gas, La Haye, 
1930. 70, N° 4. 71-76. 1« avril.

F ö rc h  .1. II. — L’indice de gonflement de la houille- —
Gas, La Haye, 1930. 70, N° 4, 79-83. 1er avril.

D e r in g e r  IL — L’élimination de l’eau contenue dans le
goudron. —- Mbull. Schweiz. Ver. Gas-u. Wasserfçch- 
mânn., 1930. 30, N" 1, 3-3. Janvier.
Le goudron se déshydrate d’autant plus facilement que 

l’eau à laquelle il est mélangé s’v trouve sous forme de 
grosses gouttes ; il suffit de chauffer le goudron sous un 
réfrigérant à reflux ; les vapeurs d’eau et d’huile sont 
condensées sous forme de grosses gouttes qui retombent
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dans le goudron et ne se dispersent plus. On chauffe 
d’abord à 80-90"C avec de la vapeur basse press., puis à 
110°C pendant 1 h au moyen de vapeur haute pression. 
L’air et les gaz sont renvoyés dans la losse à eau. La masse 
est pompée dans un récipient séparateur et le goudron 
obtenu contient finalement 4,1 % d’eau.

Iv re u i.e n -V a n  Sei.m s F. G. — L’emploi du dilatomètre pour 
l ’appréciation des charbons à coke. — Chcm. en pharm. 
Techn., Dordrccht, 1950. 5, N° 2, 181-186. 28 février. 
Dans un tube métallique étroit, on introduit un petit 

cylindre constitué par l’échantillon de charbon comprimé. 
Par dessus, on introduit ensuite une tige en métal, ou 
piston, entrant exactement dans le cylindre, après quoi 
on soumet le tout à un chauffage à accroissement cons
tant, de préférence 3"/min. La lecture de la position du 
piston permet de déterm iner les constantes caractéris
tiques suivantes : T,, temp. à laquelle le piston commence 
à descendre (temp. du début du ramollissement) ; Ta, temp. 
à laquelle le piston atteint son point le plus bas ; 
Ta, temp. à laquelle il atteint son point le plus élevé 
(temp. du gonflement maximum) ; IV retrait % ; V gon
flement maximum %.

Historique de la méthode. Description de l’appareil. Fac
teurs qui influent sur les résultats de l’essai : degré de 
compression de la poudre de charbon ; quantité d’eau ajou
tée avant la compression ; vitesse du chauffage ; repro- 
ductibililé de l’eau ; largeur du cylindre de charbon ; 
grandeur de la charge (piston) ; constance des baguettes 
de charbon à la conservation ; grosseur des grains.

Livre
(Cote 10.255)
G au ssé  L. et Goix A. — L'industrie du gaz d’éclairage 

(Collect. Armand Colin n“ 262). — I br. 11 x  17, 
192 p., 38 fig., Librairie Armand Colin, Paris, 1930, 
br. 180 fr.
Dans ce petit livre à tendance vulgarisatrice, les auteurs 

font le point de l’état actuel de l’industrie du gaz d’éclai
rage, depuis le choix de la m atière première, jusqu’à la 
distribution chez le consommateur, en passant par les 
procédés de fabrication. Les principes des méthodes utili
sées sont exposés aussi simplement que possible, à la 
lumière des notions modernes de la chimie et de la phy
sique. Quelques données statistiques et des considérations 
d’ordre administratif complètent cette étude illustrée par 
de nombreux schémas d’appareils. a . c.
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Hydrocarbures et pétroles synthétiques

C l a r k  E. L. et Autres. — L'hydrogénation de la houille en 
lit fluidifié. — Ind. a. Engng Chem., 1950. 42, N° 5, 861- 
865.
L'hydrogénation de la houille en milieu agité ou en lit 

fluidifiée fournit des rendements en huile de l’ordre de 20 
à 27 % et des rendements en gaz hydrocarburés de 20 à

27 % avec production de charbon sec et sans cendres. 
Les press. utilisées comprises entre 17,5 et 70 kg /cn r sont 
bien inférieures aux press. adoptées en Europe ; les temp. 
de réaction sont de l’ordre de 500 à C00°C.

En plus de l’huile et des hydrocarbures gazeux, on 
obtient un résidu carboné utilisable comme combustible ou 
pour la production de gaz.

Pyrogénation du bois

I I f . l l s t r ô m  N. — Sur les distillats obtenus par pyrogéna
tion des souches de sapin. — Acla Polyt., Stockholm, 
1949, N” 33, 1-54.
Une élude spéciale des acides résineux des goudrons 

et des hydrocarbures contenus dans les huiles a permis 
de constater que les matériaux étudiés étaient propres à 
être distillés par craquage pour obtenir des huiles lubri

fiantes de substitution. En prévision de blocus possibles, 
il y aurait intérêt à étudier d’autres méthodes telles que 
l’extraction en présence d’hydrocarbures ou la digestion 
avec du sulfate; on peut supposer déjà que l’extraction 
serait le procédé qui altérerait le moins possible les résines 
et les huiles. L’application de ces méthodes nécessite ce
pendant une étude plus approfondie de la composition qua
litative et quantitative des substances extraites.

Chauffage, éclairage, graissage
Chauffage industrie!

V e d m l la  S. — Sur la détermination rationnelle de l’en
crassement admissible dans les échangeurs de chaleur. 
— MUI. chem. Forschgsinst. Ind. Ocsterr., 1950. 4, N° 2, 
22-24. Mai.
L’encrassement d’un échangeur diminue fortement le 

coefficient de transmission de chaleur. Dans un exemple, 
où d’un côté il y avait 0,1 mm d’épaisseur de tartre, de 
l’autre le métal propre, le coefficient pour celui-ci étant 
de 800 k-cal/n r h tombe pour l’autre à 700. Cette réduc
tion nécessite donc une surface d’échange plus grande pour 
obtenir le môme travail. Pour chiffrer cette différence, 
l’auteur compare deux échangeurs de surfaces différentes 
devant exécuter le même travail. On admet dans l’un un 
encrassement de 0,3 m m  d’épaisseur (c’est le plus petit), 
dans l’autre un  encrassement de 0,6 mm. On calcule les 
frais d’établissement, d’amortissement, de nettoyage (avec 
le temps d’arrêt de l’usine que ce travail comporte) et on 
arrive à ce résultat surprenant que, tous frais compris, les 
dépenses sont pratiquement les mêmes. La conclusion est 
que l’établissement d’un  échangeur susceptible de s’en
crasser doit être étudié avec grand soin.

Yeii P. O. — La nature de la flamme de poussière de 
charbon. — Zement-Kalk-Gips, 1950. 3, N” 5, 87-93. Mai. 
La flamme du charbon pulvérisé comporte des régions 

bien définies qui restent stables les unes par rapport aux 
autres, tout en se chevauchant légèrement. Ces régions 
sont déterminantes pour les conditions de temp. et de 
chaleur. La combustion des divers éléments du charbon 
n ’est pas simultanée. Avant l’inflammation, il y a d’abord 
le réchauffage du combustible à la temp. d’inflammation, 
celui de l’air également, réchauffages qui provoquent le 
dégagement des matières volatiles ; celles-ci s’enflamment 
et brûlent rapidement, puis vient la combustion lente des 
noyaux de charbon cokéfiés, jusqu’à production de cen
dres. Ces noyaux brûlent d’abord violemment, puis plus 
lentement. La finesse de la pulvérisation joue un grand 
rôle et influe sur la longueur de la flamme ; elle dépend

de la nature du charbon. La poussière sera d’autant plus 
fine que le charbon sera plus maigre. S’il y a d’impor
tantes parois froides dans le foyer il faudra une pous
sière plus fine. Des retards dans l’inflammation se pro
duisent si l’air est introduit en totalité comme air pri
maire. On conseille donc d’en introduire juslc ce qu’il faut 
pour brûler les matières volatiles et réchauffer les noyaux 
de charbon, puis d’introduire ensuite l’air secondaire qui 
doit brûler ceux-ci. Une teneur en eau minimum est né
cessaire, elle correspond à l’équilibre hygroscopique. Trop 
d’eau arrête la combustion et étouffe la flamme.

UniLEiN IL — Les fours industriels. — Chem.-Ztg, 1950.
74, N” 28, 388-393. 13 juillet.

K üiixk  IL —  Evaluation de l’efficacité des échangeurs de
chaleur. — Chcm.-lng.-Techn., 1930. 22, N” 8, 168-171.
Avril.
Pour comparer des échangeurs, il faut choisir des carac

téristiques de marche qui s’appliquent à tous. On suppose 
aussi qu’on peut appliquer les mêmes lois de l’écoulement 
des fluides et de la transmission de la chaleur. Les condi
tions de marche sont alors caractérisées par la perte de 
charge le font de l’échangeur ; le rapport de la différence 
de temp. à l’entrée et à la sortie t,.-t. et la différence 
moyenne de temp. tout le long de l’échangeur t>» soit 

; enfin par le quotient obtenu en divisant le vo
lume V débité par heure, par la surface extérieure O de 
l’échangeur V/O. A l’aide de ces données et des lois de la 
transmission de la chaleur, on établit une formule qui 
donne la valeur de Y’/O  pour chaque échangeur à compa
rer. Le volume débité par chacun des échangeurs doit na
turellement être le même. Soit K la valeur du rapport V/O. 
En prenant le rapport K,/K2 de deux échangeurs, le vol. 
s’élimine e t'il reste le rapport des deux surfaces. C’est jus
tement ce que l’on cherche. La plus petite surface corres
pondra à l’échangeur le plus économique.
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Combustion dans les moteurs

N e ls o n  F. L. et U lz iie im e r  C. J. — C'est l ’éther éthylique 
qui convient le mieux pour le démarrage des moteurs 
Diesel froids. — S.A.E.J., 1950. 58, N° 3, 42-45. Mars.
De tous les produits essayés pour assurer le démarrage 

des moteurs Diesel froids c’est 1 éther diéthylique introduit 
par l’arrivée d’air qui a donné les meilleurs résultats, car 
il permet des départs à — 40°C. 11 n’est pas nécessaire de 
l’utiliser pur : des mélanges de pétrole lampant, n-hep- 
lane ou dimélhoxyméthane avec 23 %, d’élher sont pres- 
qu’aussi efficaces que l’éther pur. Ce produit a l’avantage 
d’être peu coûteux, d’un approvisionnement facile ; de 
plus, beaucoup de constructeurs de moteurs Diesel instal
lent des dispositifs auxiliaires facilitant son emploi.

J a i ik  K. F. —  Emploi du procédé au monochlorure d’iode 
pour le dosage rapide du plomb-tétraéthyle dans les car
burants. — Chem. Tcchn., Berlin, 1950. 2, N° 3, 88-90. 
Mars.
I.c télraéthyle-plomb est transformé par ICI en chlorure 

de diéthyle-plomb insoluble. Dissoute dans l’eau, celle 
substance est ionisée et Cl" devient lilrable par n ’importe 
quelle méthode classique. Les traces d’Cau dans l’essence 
gênent. Le carburant est donc séché par addition d’une 
sol. êlhéréc à 50 g/l de ClCLMg.C.lChMg-OILO précipite. 
Un appareil pour les dosages de série rapides est décrit. 
La précision est de l’ordre de ±  0,002 %.

aux
Généralités. Analyses

A r n o t t  J., M c P iie a t  J. M. et L in o  F. B. — Dosage de l ’oxy
gène dissous dans l’eau désaérée. — Engineering, 1950. 
169, N° 4, 99, 553-555. 19 mai.
On utilise la méthode de W inklcr jusqu’au moment où 

l'iode est libéré ; à ce moment l’iode est extrait au moyen 
d’un solvant organique (tétrachlorure de carbone) autant 
de fois qu’il est nécessaire pour être assuré d’avoir une 
sol. absolument incolore- L’iode du solvant est enlevé par 
de l’eau renferm ant un faible excès d’hyposulfite, l’excès 
étant titré par une sol. d’iode N/200. L’erreur maximum 
probable est de ±  0,002 cmVlitre d’eau.

H o u g iito n  G. U. — La détermination du chlore résiduaire 
dans l’eau. — Analyst, 1950. 75, N° 889, 180-184. Avril. 
Un procédé satisfaisant doit pouvoir faire la distinction 

entre le chlore libre et le chlore combiné (chloramines) 
et ne pas être affecté par des traces d’autres oxydants. On 
passe en revue plusieurs méthodes, colorlmélriques et

Eaux

C ro ss  J. T. cl autres. — Effets de la pollution par les dé
tersifs de synthèse. — J. Amer. Water IF/cs /Iss., 1930.
42, N° 1, 17-25. Janvier.
Des essais de coagulation ont été entrepris sur de l’eau 

brute du Lac Michigan en présence de détersifs de syn
thèse et d’agents coagulants (alun avec ou sans chaux, 
alun et silicate, sulfate ferrique avec ou sans chaux, etc.).

L’addition de chaux améliore nettem ent la coagulation 
do l’eau additionnée de détergent avec tous les coagulants 
essayés. Sans addition de chaux, l’alun et le silicate sont 
plus efficaces, en présence de détergents, que tous les 
autres coagulants essayés.

I I o l l u t a  J. — Les bases scientifiques du chlorage de l’eau.
— Gas-u. Wasserfach, 1949. 90, N° 9. 218-224. 15 mai.
Le chlorage de l’eau fait intervenir des combinaisons de 

chlore et d’oxygène ou CL pur. L’activité de Cl est basée 
sur des réactions équilibrées ; la concentration des corps 
actifs dépend de la vitesse d’hydrolyse du chlore, de la 
dissociation de l’eau, etc. U est établi qu’il ne reste pas 
de Cl libre dans les eaux traitées. Pour éviter les corro
sions des tuyauteries, il convient de ne pas dépasser la 
dose de 20 mg. par degré de dureté carbonate. Les corps 
actifs prenant naissance dans l’eau sont des hypochlorites 
ou l’ac. hvpochloreux. La réaction bactéricide est favorisée 
par des pli <  7 ; comme elle dégage des ions IP, elle est

ampérométriques, basées sur le procédé original d’Ellms 
et Hauser à la tolidine acide, et des procédés employant la 
p-aminodiméthylaniline, le môthylorangc ou l’o-tolidine 
neutre ; également une méthode iodomélrique pour des 
teneurs plus élevées en chlore.

M e ÿ e r  U. J. — Détermination de la dureté totale de l’eau 
d’après la méthode de Gad et de Manthey ; nouvelle mé
thode rapide de dosage des sulfates. — Gcsundhcits-lng., 
1950. 71, N* 11-12, 186-188. Juin.
La méthode de Gad et de Manthey au pyrophosphale de 

sodium a été améliorée par l’emploi d’un indicateur mé
langé (bleu de brom ure de thymol +  phcnolphlaléine) et 
d’un  coefficient pour calculer, en dehors de la dureté to
tale, la dureté due au calcaire. Le dosage des sulfates peut 
se faire dans le même échantillon après la détermination 
de la dureté au moyen de (NCLLBa par l’application d’une 
nouvelle formule.

potables

aûlpcalalytique. 11 reste encore un certain nombre de pro
blèmes à résoudre, notamment celui d’un catalyseur accé
lérant l’établissement de l’équilibc prim aire de dissolution 
de CL-

B r a i t h w a i t e  D. G., d ’A m ico J. S. et Thom son M. T. — 
Influence du chlore sur les résines échangeuses de ca
tions. — Ind. a. Engng Chem., 1950. 42, N° 2, 312-315. 
Février.
Tout en offrant une résistance variable à l’oxydation par 

le chlore, utilisé sous forme d’eau chlorée, les échangeurs 
au charbon sulfoné et les résines phénol-formaldéhyde fi
nissent par se désagréger. Cependant, les résines hydro
carbonées sulfonées pures se révèlent stables, p. ex. les 
polymères de stvrène-divinylbenzène sulfoné résistent à 
l’attaque du chlore, quelle que soit la concentration; on 
constate uniquement un blanchissement de la résine. 
Tout laisse supposer que l’attaque du chlore sur les résines 
phénol-formaldéhydes sulfonées se fait aux liaisons méthy
lène reliant le noyau phénolique.

D e L a t t r e  A. — Etude de l’élimination du plomb par une 
résine. — Bull. Centre belge Eaux, 1930. N° 7, 413-420. 
Les résines sous forme BU, RNa et lLCa fixent le plomb 

avec facilité. Du fait de l’affinité considérable du plomb
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pour les résines d’échange, la désorplion est aussi pénible 
que l’adsorplion est aisée ; en pratique, la régénération de
vra se faire en présence d’agents de formation de complexes 
du plomb. Le dosage de faibles teneurs en plomb, de l’or
dre de 10 y par litre, est effectué en procédant tout d’abord 
à une extraction à la dithizone sur un vol. d’eau pouvant 
atteindre un litre. Le plomb étant rassemblé dans la couche 
chlorofonnique, on le fait passer en sol. aq. en agitant la 
couche éthérée avec un vol. déterminé d’acide dilué et on 
procède à l’examen polarographiquc de la sol. aqueuse. 
Cette méthode classique déjà décrite par Kolthoff donne des 
résultats très satisfaisants. On peut opérer d’une manière 
encore plus simple en combinant l’extraction à la dithi
zone avec l’emploi du colorimètre à disques ; pour cela, 
on procède à l’extraction sur un litre et, après décompo
sition du dithizonate de plomb et séparation de la dithi
zone, on amène au vol. de 50 cm3 demandé par le colo
rimètre.

B u f f i .e  J. Ph. — Considérations sur le pouvoir bactéricide 
comparé du chlore et de l'ozone et sur leur utilisation 
pour la stérilisation des eaux. — Techn. sanit. et muni- 
cip., 1950. 45, N° 3, 74-82. Avril.
Pour la stérilisation des eaux, le chlore est d’une appli

cation délicate et nécessite des contrôles dont la précision 
n ’est pas certaine ; en outre, c’est un  bactéricide lent et 
son action est souvent incomplète ; son mode d’action est 
fortement influencé par les facteurs extérieurs. Par con
tre, l’ozone présente aux mômes concentrations un  effet 
bactéricide beaucoup plus rapide et la plupart du temps 
total. La soi-disant innocuité du chlore vis-à-vis do l’or
ganisme hum ain est, en fait, loin d’être démontrée. L’ozone 
a contre lui de revenir beaucoup plus cher que le chlore 
dans ses emplois pour la stérilisation des eaux, mais on 
peut espérer une amélioration de la technique de produc
tion et d’application qui conduirait à une diminution subs
tantielle des frais d’utilisation de cet agent.

Eaux de chaudières

S ta n i s a v l i e v ic i  L. — Considération sur l ’adoucissement de 
l ’eau au moyen de sels de baryum. — Schwciz. Arch. 
angew. Wiss. u. Teclin., 1950. 16, N° 1, 21-25. Janvier. 
Ba(OII), et ALCLBa agissent par hydrolyse. Si le pouvoir 

iloculant de A1(0II)3 produit doit être utilisé en pratique au 
cours de l’adoucissement, il n ’intervient que dans la zone 
acide du pli. La possibilité d’utilisation de ces deux com
posés se limite aux eaux brutes sans ion Mg ou à celles ne 
contenant que des ions ; en outre, les eaux brutes doivent 
être exemptes de chlorures.

Uiuon E. et L e je u n e  G. — Le rôle du zinc dans l’inhibition 
de l ’entartrage. — L ’eau, 1950. 37, N° 2, 23-28. Février. 
L’addition régulière de faibles quantités de zinc à une 

eau calcaire permet d’empêcher l’entartrage provoqué par 
l’eau. Cette inhibition est une fonction croissante de la 
teneur en zinc de l’eau, du moins dans certaines limites 
de concentration. Le temps d’inhibition varie de 5 à 24 h. 
quand l’addition de zinc passe de 15 à 30 mg/1. Le zinc 
opère peut-être par l’intermédiaire d’un anion zincique 
polymérisé qui serait adsorbé à la fois sur les microcris

taux et sur les parois solides, neutralisant les amorces de 
cristallisation du calcaire ou de formation de bulles de 
CO, ; le mécanisme serait probablement analogue à celui 
observé avec l’ion métaphosphate. Industriellement, il 
serait peut-être possible de faire circuler une eau agressive 
sur une colonne de hauteur convenable, garnie de carbo
nate de zinc de finesse déterminée, de manière à dissoudre 
une quantité convenable d’ions Zn.

S ta s s a i i t  M. — Elimination de la silice dans l’eau par 
les échangeurs d’anions fortement basiques. — Bull. 
Centre belge Eaux, 1949 et 1950, N"s 6 et 7, 371-376 et 
393-393.
Les résines utilisées sont à base d’amines quaternaires. 

La désilicalisation de l’eau déminéralisée dépend de cer
tains facteurs qui influent sur le rendement de l’opéra
tion ; ce sont : la concentration initiale en SiO„ le temps 
de contact lié lui-même à la hauteur de la couche de ré
sine, au diamètre des particules et au débit d’alimenta
tion ; et la quantité de régénérant constitué par 150 g de 
NaOII (pour un litre de résine) en sol. de 15 %.

Eaux résiduaires

Jo n e s  E. M. — Traitement des eaux résiduaires acides. — 
Scivagc a. Industr. Wastes, 1950. 22, N° 2, 224-227. Fé
vrier.
La fabrication de l’ac. sulfurique, que ce soit par les 

chambres ou plus encore par le procédé de contact, conduit 
à un  vol. important d’eaux résiduaires acides, dont on ne 
peut éliminer et récupérer qu’une assez faible quantité. 
La majeure partie doit être neutralisée ; on obtient des 
résultats satisfaisants avec le calcaire dolomitique broyé, 
après une durée de réaction de 1 h. 1/4.

L ab R. F. — Installation pour la neutralisation des résidus 
de décapage. — Sewage a. Industr. Wastes, 1950. 22, 
N° 2, 222-223. Février.
La neutralisation est faite avec de la chaux dolomitique 

hydratée mélangée à de l’eau et ajoutée aux résidus de 
décapage en quantité convenable, suivant l’acidité et la 
teneur en fer de la solution. Après agitation pendant 
43 minutes, le pli de la sol. doit être au moins égal à 9, 
sinon on ajoute de la chaux et l’agitation est maintenue 
jusqu’à ce que le pH atteigne ou dépasse 9. Dès que l’on
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dépasse 900 kg de chaux dolomitique par bac, il est avan
tageux d’ajouter un  activateur colloïdal qui améliore le 
traitement, à raison de 1 p. d’activateur pour 800 p. de 
chaux dolomitique.

IIoak R. D. — Neutralisation des résidus de décapage. —
Sewage a. buluslr. TFasfes, 1950. 22, ISTo 2, 212-221. Fé
vrier.
Les méthodes de neutralisation diffèrent suivant l’agent 

utilisé : neutralisation complète avec un seul agent alcalin ; 
neutralisation en deux stades : 1 ” par CO>Ca calcaire 
broyé, etc., 2“ par un  agent plus coûteux pour term iner 
le traitem ent ; neutralisation avec un excès d’un agent 
alcalin sec qui donne un  produit granulé pouvant être 
séparé par centrifugation, lin  nouveau procédé de neu
tralisation a été mis au point et est utilisable là où l’éva
cuation des boues est difficile par suite du m anque ou 
de l’absence de place. Ce procédé est basé sur l’oxydation 
contrôlée du fer en présence d’un agent alcalin et sa 
transformation en oxyde ferroso-ferrique. Il consiste à ali
menter un  bain dans un  réacteur, m aintenu au-dessus de
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75°C, avec une sol. ajoutée à débit constant, lout en 
réalisant une aération convenable. Le précipité obtenu doit 
avoir, de préférence, un rapport fer ferrique/fer ferreux 
compris entre 2,5 et 3.5. Normalement, la décantation est 
complète entre 15 et 30 minutes. Les essais ont été faits 
avec : CaO, MgO et CaO.MgO (chaux dolomilique). Le dépôt, 
qui occupe le plus petit volume pratiquement possible, 
peut être filtré à grand débit sur un fdtre à vide ; le gâteau 
contient 60 % de matières solides. La vitesse de filtration 
est proportionnelle à la quantité de sulfate de calcium pré
sent dans la bouillie.

E d en  G. E . e t  T r u e s d a l e  G. A. — Traitement des eaux 
résiduaires du décapage de l ’acier. — J. Iron a. Steel 
Inst., 1930. 164, N° 3, 281-284. Mars.
Les eaux résiduaires du décapage de l’acier sont neutra

lisées par passage ascendant, à grande vitesse, à travers 
une colonne de gravier calcaire ; la dimension des parti
cules et la vitesse de circulation ascendante du liquide sont 
telles que les particules sont soulevées par le courant et 
continuellement en mouvement. La concentration d’ac. 
sulfurique qui peut être neutralisé de façon continue 
sans causer l’inactivité des particules de chaux est fonc
tion de la température. Celle-ci paraît correspondre à la 
concentration de sulfate dans une sol. de sulfate de chaux 
saturée en sulfate métastable de chaux semi-hydraté. Le 
fer existant dans les eaux à l’état de sulfate ferrique, par 
suite d’hydrolyse, augmente l’acidité du liquide sortant de 
la colonne ; l’addition de chaux peut donner de bons ré
sultats.

B u s w e l l  A. M. — La conduite des installations de fermen
tation anaérobie pour la réduction du B.O.D. des déchets 
organiques. — Ind.. a. Engng Chem., 1950. 42, N° 4, 603- 
G07. Avril.
D’excellents résultats peuvent être obtenus avec des 

charges de 1,6 kg/m 3. On opère généralement avec 2 ou 3 
bassins en série ; on obtient ainsi une amélioration de 
70 â 80 % des eaux usées.

Le résidu solide obtenu ressemble à de l’hum us ; le 
gaz libéré est, pour 93 %, composé d’un mélange de mé
thane et de gaz carbonique, dans un rapport variable de 
1/1 à 3 /4  suivant la composition des boucs et à un  degré 
moindre, suivant les conditions de la fermentation.

W e s to n  R. F. — La séparation des eaux résiduaires des 
raffineries de pétrole- — Ind. a. Enqnq Chem., 1930. 42, 
607-612. Avril.
La séparation de l’huile est effectuée au moyen de sépa

rateurs du type différentiel fonctionnant par gravité. L’eau 
résultant du traitem ent est passée dans un filtre à sable 
avec lavage du sable à contre-courant. Si ce filtre est effi
cace pour séparer les matières solides et l’huile, les essais 
effectués dans une usine pilote indiquent qu’un  traite
ment biologique de l’eau à la sortie du filtre à sable amé
liorerait la qualité des eaux résiduaires des raffineries de 
pétrole.

R u d o l f s  W. et T ru b .n ic k  E. IL — Traitement des eaux 
résiduaires de la fabrication des levures pressées. — Ing. 
a. Engng Chem., 1950. 42, N° 4, 612-613. Avril.
Ces eaux ont été traitées avec succès soit par digestion 

anaérobie, soit au moyen de filtres à ruissellement.
Les principaux facteurs influençant la digestion anaéro

bie sont les suivants : équilibre convenable entre les quan
tités d’organismes et. de matières organiques des eaux à 
traiter, les organismes étant obligatoirement acclimatés au 
milieu nutritif et celui-ci devant être suffisant sans être en 
excès ; les organismes doivent être mis en contact perma
nent avec leur aliment. En respectant ces conditions, i! 
est possible d’obtenir un taux de digestion élevé. Pour les 
concentration convenable et aussi que l’eau résiduaire

filtres à ruissellement, il est nécessaire de m aintenir une 
entrant dans les filtres soit à un  pli neutre.

K om inek E. G. — Le traitem ent chimique de l’eau blanche. 
— Ind. a. Engng. Chem. 1950. 42, N° 4, 616-619. Avril. 
Dans la fabrication de la pâte à papier et de la pulpe, 

une grande partie de l’eau utilisée renferm e des fibres et 
des agents de remplissage qui n ’ont pas été retenus sur 
les tissus filtrants des machines. Cette eau constitue l’eau 
blanche. On peut la clarifier par traitem ent chimique si 
l’on a soin d’eifecluer un mélange efficace et une recir
culation de la bouillie. Plus de 95 % des matières solides 
en suspension peuvent être éliminés par traitem ent de 
l’eau blanche avec de l’alun et de la silice activée. En 
général 240 g d’alun par m3 suffisent pour éliminer les 
fibres, mais la quantité utilisée doit être plus grande si 
l’eau blanche renferm e des agents de remplissage fine
m ent divisés. La décantation doit être précédée de l’éli
mination de l’air entraîné, par passage de l’eau dans un 
séparateur d’air. Une recirculation de la bouillie permet 
d’égaliser les lemp. cl d’éviter, sur la décantation, l’in
fluence défavorable d’écarts de lemp. même très faibles. 
La valeur des fibres récupérées et retournées en fabrica
tion compense les frais du traitement.

B o g re n  G. G. —  Traitement des eaux résiduaires de l'ap- 
prêtage du coton. — Ind. a. Engng Chem., 1950. 42, N° 4, 
619-621. Avril.
En raison des variations importantes de l’alcalinité des 

eaux à traiter, des essais ont été conduits dans une usine 
)ilote pour savoir si des filtres à ruissellement peu pro- 
onds et à fort débit pourraient être utilisés. Les essais 

concluent affirmativement et des réductions de 60 à 70 % 
de la teneur en BOD (biological oxygen demand) peu
vent être obtenues dans une installation convenable.

T r a i t  M. A. — Emploi étendu des émulsions huileuses 
pour réduire les problèmes d’évacuation. — Sewagc a. 
Induslr. 1 Rosies, 1930. 22. N° 3, 331-333. Mars.
Pour réduire les problèmes d’évacuation d’émulsions 

huileuses utilisées dans une grande Société de roulements 
à billes et pour développer l’emploi de ces émulsions, il a 
été démontré qu’il importait que ces émulsions soient 
convenablement aérées et maintenues en circulation le 
plus possible ; il est recommandé, en outre, de courl- 
circuiter dans le système la plus grande partie possible 
de l'émulsion pour l’utiliser ailleurs et dans le but de ra
jeunir la sol. par addition d’émulsion fraîche. Les sol. 
usées ou utilisées pour d’autres emplois sont traitées, de 
même que le liquide de refroidissement des machines 
automatiques à vis, préalablement écrémé pour récupérer 
les huiles étrangères, dans un appareil de flottation avant 
d’envoyer les eaux usées à l’égout.

P o rg e s  N., P e p in sk y  Janet B., I I e n d l e r  Nancy O. et I Io o v e r  
S. II. — L’oxydation biologique des résidus de laiterie.
I. Méthodes d’étude. — Sewage a. Industr. Wasles, 1950. 
22, N° 3, 318-325. Mars.
La méthode utilisée pour déterm iner les besoins en 

oxygène du lactose est essentiellement la méthode de 
Sliles, Peterson et Fred adaptée à ce dosage particulier ; 
celle qui est employée pour les protéines est la méthode 
de Robinson et Ilogden qu’ils utilisèrent pour doser les 
protéines du sérum sanguin. Il est nécessaire de détermi
ner les besoins en oxygéné de la fraction azotée non pro- 
téinique et de faire un  dosage des besoins en oxygène 
totaux. Ces méthodes ont été appliquées à l’oxydation bio
logique de lait écrémé à 0,10 % par trois organismes dif
férents pendant 90 h ; les organismes utilisés ont été 
Bacillus polgmgxa, Saccharomyces fragilis et un  organisme 
du groupe coli contenu dans la bouse de vache.

320 Vol. 64. — N» 3.
Septem bre 1950.



EAUX RÉSIDU A l RES CHIMIE &
INDUSTRIE

P a g a n o  J. F., T e w e i.e s  R u th  e t  B u s w e l l  A. M. — E ffet d u  
c h ro m e  s u r  la  f e rm e n ta t io n  de  l ’ac ide  a c é tiq u e  d o n n a n t  
lie u  à la  fo rm a t io n  de m é th a n e .  —  Sewagc a. Induslr. 
lFasics, 1950. 22, 11° 3, 336-345. Mars.
L’addition journalière de 3 à G p.p.m. de chrome (riva

ient ne modilie pas le (aux de conversion de l’ac. acétique 
avec formation de COi et de CIL. Des concentrations plus 
élevées (10 p.p.m.) abaissent le taux de conversion après 
la septième dose ajoutée.

Des additions plus importantes, 50-200 p.p.m. (à l’étal 
de CrCL) ne peuvent être suivies d’additions journalières 
même aussi faibles que 5 p.p.m. à moins de laisser repo
ser pendant une durée suffisante (25 j.).

La gazéification normale revient 1G jours après avec 
une addition de 0,2 g d’ac. acétique ; à ce moment, les 
fermentations deviennent sensibles à des additions ulté
rieures de chrome trivalent à des concentrations égales ou 
supérieures à 50 p.p.m. 11 se produit une précipitation 
rapide du chrome trivalent après son addition aux fer
mentations ; le chrome précipité s’accumule sous forme 
d’une bouc vert grisâtre qui n ’affaiblit pas le traitement 
de digestion.

Les sels de chrome hexavalenls sont plus toxiques que 
les sels trivalents ; des doses supérieures à 1,5 p.p.m. 
diminuent l’activité des fermentations après 3 à 5 doses. 
Des taux normaux sont rétablis après une période de 
repos. Comme le chrome trivalent, le chrome hexavalent 
précipite.

M ii.ne D. —  C a ra c tè re s  p ré s e n té s  p a r  le s  é m u ls io n s  h u i le u 
se s r é s id u a ir e s .  —  Sewagc a. Induslr. IFasies, 1950. 22, 
N° 3, 326-330. Mars.
La dissociation des émulsions d’huile de coupe peut être 

effectuée par des méthodes physiques ou chimiques- Parmi 
les premières, il n ’y a lieu de retenir que la filtration sur 
coke ou sur d’autres matières absorbantes ■ (diatomées). 
Les méthodes chimiques, par contre, paraissent plus satis
faisantes car elles portent sur l’agent émulsionnanl, que 
ce soit par réaction de sels de métaux polyvalents, par 
addition de grandes quantités de CINa ou par addition 
d’acides minéraux, éther, etc. Dans la préparation d’une 
émulsion huile dans l’eau, il y a lieu de tenir compte de 
la dureté de l’eau utilisée, car on a signalé à maintes re
prises que les émulsions préparées avec une eau de ville 
dure étaient instables.

C ohuiix  S. E . —  T ra i te m e n t  d es e a u x  r é s id u a ire s  de l 'im 
p re s s io n  e t  de. l ’a p p rê ta g e  d u  co ton . —  Ind. a. Engng 
Chcm., 1950. 42, N° 4, G21-G25. Avril.
La meilleure méthode de traitement de ces eaux rési

duaires a été essayée dans une usine pilote. En compa

rant- le traitem ent chimique à l’argile et à l’alun au trai
tement avec filtres à ruissellement à gros débits, le coilt 
initial d’installation est nettement plus élevé pour ce der
nier, mais les charges annuelles représentées par le trai
tement chimique (main-d’œuvre et produits chimiques) 
sont nettement plus élevées et représentent par an un 
peu plus de la moitié de la différence du prix d’installa
tion des deux traitements. Les filtres à ruissellement sont 
moins compliqués en cours d’exploitation et le problème 
de l’évacuation des boues est moins sérieux que pour le 
traitement chimique. En conséquence, le traitem ent au 
moyen de filtres à ruissellement a été adopté.

R ie i i l  M. L. et W i l l  E. G. —  M éth o d es a n a ly t iq u e s  de 
dosage des p h é n o ls  d a n s  l ’e a u  e t le s  r é s id u s  in d u s tr ie ls .
— Savage a. Induslr. IVastes, .1950. 22, N° 2, 190-195. 
Février.

B f.eçkm ans d e  W e s t-M e e rb e e c k  I. et B e a u je a n  P. —  E ssa is 
s u r  q u e lq u e s  e a u x  r é s id u a ir e s  de t a n n e r ie s .  — Bull. Cen
tre belge Eaux, 1950, N° 7, 433-443.
Les différents traitements envisagés peuvent se ramener 

à  une filtration ou une décantation naturelle, une flocu
lation, une acidification, une aération naturelle ou par bar
botage d’air et à une neutralisation par la soude ou l’eau 
de chaux.

Les effets toxiques de chacune de ces eaux brutes et 
traitées ont été déterminées sur le poisson (vairons de 3 à 
5 cm de longueur). L’étude a été faite avec des dilutions 
échelonnées et progressives pour déterminer la dilution 
minimum mortelle pour le poisson séjournant jusqu’à 6 h 
dans le mélange étudié. Les renseignements recueillis sont 
présentés sous forme de tableaux établis séparément pour 
chaque type d’eau résiduaire de tannerie ; ils sont accom
pagnés de diagrammes donnant, pour certains cas parti
culiers, la variation dans le temps d’un produit toxique 
(ILS) dans une sol. acide (pli =  4) soumise à un barbotage 
d’air et la réoxygénation de l’eau de déehaulage (2" bain : 
bisulfite de sodium), par barbotage d’air à raison de 40 1 
d’air environ à l’heure pour 1 1 d’eau brute.

M ein ck  F. et SciiLiciiTiNG IL  — E p u ra t io n  d ’e a u x  r é s i 
d u a ir e s  de la i te r ie s  p a r  d éco m p o s itio n  a n a é ro b ie  a u  
m o y e n  de  b o u e s  ac tiv ées . — Gesundheils-Ing., 1950. 71, 
N° 11-12, 180-184. Juin.
Les boues activées ont réduit (dans une installation de 

laboratoire) le besoin des eaux résiduaires en oxygène bio
chimique de 95 %. Leur emploi semble donc indiqué par
tout oii l’utilisation agricole des résidus de laiteries n ’est 
pas possible.

Hygiène
Hygiène industrielle

C l a i r  11. W. St. — F lo c u la tio n  de  la  fu m é e , d u  b ro u i l-  lieu de retenir soient les suivants : 1° covibralion de par-
la r d  o u  des p a r t ic u le s  de p o u ss iè re  p a r  le s  o n d es  so- licules dans un gaz soumis à une vibration ; 2° forces
n o re s . — Ind. a. Engng Chem., 1949. 41, N° 11, 2434- hydrodynamiques attractives et répulsives entre des par-
2438. Novembre. licules voisines, et 3° pression de radiation exercée sur
Il a été remarqué que les aérosols pouvaient être ra- les particules par les modes sonores,

pidement agglomérés par des ondes sonores à très haute
fréquence. Le développement récent de puissants géné- P ozzan i U. C., W e ii.  C. S. et Car r e n t i e r  C. P. —  T o x ic ité
rateurs d’ondes sonores permet d ’envisager l’utilisation su b a ig u ë  et S euil de to x ic ité  de  l a  v a p e u r  d 'a c ry la te j
industrielle de cet effet de floculation pour les matières d 'é th y le . — J. Ind. Ilyg. a. Toxicol., 1949. 31, N° G, 311-
en suspension dans les fumées. Les forces capables de 310. Novembre.
provoquer l’agglomération sonique sont complexes ; il Les propriétés irritantes du composé sont comparables
semble que les facteurs les plus importants qu’il y ait à celles du crotonale d’éthyle et du phlalale de diméthyle
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on provoque notamment une sévère nécrose de la cornée 
de l’œil du lapin avec 0,5 cm’ d’ester. Exposés à une con
centration de 4.000 p.p. million des vapeurs d’acrylale 
d’éthyle, tous les animaux succombent en 1/4 d’heure. 
Les poumons sont lésés et on note des elTcts secondaires 
sur le foie et le rein.

Pour i’homme le seuil de toxicité par inhalation c-st 
de l’ordre de 50 p.n.m.

Belden E. A. et A. Garbkr L. F. — La santé des travail
leurs exposés à la poussière de galène. —- J. Ind.. Hyg. 
a. Toxicol., 1949. 31, N° 0, 347-351. Novembre.
Le dosage du plomb dans le sang et dans l'u rine a 

révélé dans certains cas des chiffres au-dessus de la nor
male, mais ces chiffres n ’ont pas été corroborés par les faits 
cliniques, de sorte qu’on ne peut affirmer la réalité des 
intoxications.

K l e i s s l e r  A. J. — La ventilation et les moyens d’éviter les 
poussières et fumées dans l ’industrie de la peinture. —• 
Off. Digest Fed. Paint a. Yarn. Prod. Clubs, 1950. N° 301, 
133-135. Février.
Les postes les plus poussiéreux sont généralement ceux 

des mélangeurs, qui devront être m unis de hottes équipées 
de manière à réaliser une aspiration horizontale. La pous
sière entraînée est recueillie dans un séparateur du type 
cyclûne complété s’il y a lieu par des filtres en tissu tendu 
sur des toiles métalliques. Quand des solvants sont uti
lisés en fabrication, on surveillera particulièrement la  ven
tilation et on procédera à des prélèvements périodiques de 
l’air. Enfin, les fumées résultant de la cuisson des huiles 
seront généralement épurées dans des laveurs à haut ren 
dement.

B e lv e a  A. C. — Mesures de sécurité et de prévention des 
accidents, à prendre dans la manipulation des solvants, 
dans les fabriques de peintures et vernis. — Off. Digest 
Fed. Paint a. Varn. Prod. Clubs, 1950. N° 301, 136-140. 
Février.
Il faut : 1° Eduquer le personnel en ce qui concerne les 

risques et les moyens de prévention ; 2“ Isoler les risques ; 
3° Ne pas laisser les liquides à l ’air libre ; 4“ Ventiler pour 
éviter la formation de mélanges explosifs ; 5° Installer des 
volets d’expansion partout où cela est nécessaire; 6° Eli
m iner les causes d’ignition ; 7° Prévoir une bonne protec
tion contre le feu. On insiste particulièrement sur les opé
rations de déchargement des camions-citernes et la néces
sité, au cours de ces opérations, de relier les réservoirs à 
la terre pour éviter les elTcts de l’électricité statique. On 
indique également les précautions qu’il y a lieu d’observer 
pendant Te stockage des solvants inflammables et recom
mande divers dispositifs perm ettant de prévenir les explo
sions et les incendies.

Jo r is s e n  W. P. — Comment empêcher les explosions. II. — 
Chem. Weekbl., 1950. 46, N° 14, .21G-217. S avril.

F r a n t  IL — L’action du béryllium et de ses composés sur 
l ’homme- — Ncdcrl. T. Genceskde, 1950. 94, N° 2 1 . 
1474-1480. 27 mai.

T oivonen A. — Observations recueillies au cours de la 
guerre, au sujet de la protection des édifices contre l'in 
cendie. — Tekn. Ukebl., 1950. 97. N° 22, 423-437. 1er juin.

Kuiin R. et O tti.n g  W. — Accidents de laboratoire surve
nus au cours de la manipulation de perchlorate de pyri- 
dinium. — Chem.-7.tg., 1950. 74, N° 11, 139-140. Mars. 
Au cours d’opérations de purification de la pyridine par 

le procédé à l’ammoniaque, on a provoqué à plusieurs re
prises des explosions violentes. Aussi a-t-on été amené à 
étudier plus particulièrement les propriétés du perchlorate 
de pyridinium. Ce corps fond à 288". Vers 335°-340” on

observe l’apparition de fumées blanches suivies bientôt 
d’une inflammation spontanée. Lors de la décomposition 
du perchlorate de pyridinium par l’ammoniac, il se forme 
du perchlorate d’ammonium, lequel en présence du per
chlorate de pyridinium en excès et de certains catalyseurs 
métalliques (oxydes de cuivre, de palladium, laiton, etc...), 
peut conduire à un  abaissement sensible du point d’in
flammation spontanée et à des explosions.

Lju.ngghe.n G. et AVii-ner T. — Indicateur à aérosol pour la 
détermination rapide de la teneur de l’air en poussières. 
— Tekn. T., 1950. 80, N° 23, 551-552. 10 juin.
Les différentes méthodes actuellement appliquées pour 

la détermination du nombre et des dimensions des parti
cules de poussière présentes dans l’air sont toutes des mé
thodes de laboratoire exigeant un prélèvement d’échantil
lons et une longue analyse. L’indicateur à aérosol permet, 
par contre, d’observer directement la teneur de l’air en 
poussière, d’en suivre les fluctuations et, par là, de contrô
ler, par exemple, le travail d’aspirateurs, etc. Cet appareil 
fonctionne comme un petit ullramicroscopc à travers 
lequel un ventilateur électrique envoie l’air soumis à 
l’examen. Les grains de poussière en suspension dans 
l’air sont éclairés latéralement par une source de lumière 
très vive c t.se  présentent comme des taches lumineuses 
sur un  fond noir. On peut ainsi apercevoir des particules 
de poussière de moins de 0,5 de diamètre, invisibles à 
cause de leur petitesse dans le microscope ordinaire, mais 
on n ’obtient aucune indication sur la nature de la pous
sière observée.

Wir.NER T. — Appareil pour le dosage des gaz dans l’at
mosphère. — Tekn. T., 1950. 80, N° 23, 553-554. 10 juin. 
Description d’un  appareil élaboré en Suède initialement 

en vue de la détection dans l ’air de faibles quantités de 
gaz de combat, mais se prêtant tout aussi bien au dosage 
rapide dans l’atmosphère de substances halogéno-substi- 
tuées, telles que le tétrachlorure de carbone, le trichloré- 
thylène, le chlorobenzène, ainsi qu’à la détection de fuites 
dans les installations frigorifiques utilisant le fréon ou le 
chlorure de méthyle. Cet appareil de dimensions exiguës 
et de construction simple, est très sensible. En voici le 
principe : un ventilateur envoie l’air à analyser à travers 
un petit tube rempli d’un catalyseur, où la substance à 
déceler est décomposée par contact avec une spirale de 
platine électriquement chauffée. Les produits acides de 
décomposition font v irer au rouge un papier réactif spécial.

P in to  N. P . —  La lutte contre le glucinium dans l’atmo- 
shère de certaines usines traitant ce métal. — Métal 
Progr., 1950. 57, N° 3, 345-347 et 382, 384, 386, 388, 390 
et 392. Mars.
La Société « Sylvania Electric Products » à Bayside. 

U.S.A., qui produit des tonnages importants de glucinium 
a été amenée à prendre des mesures de protection très 
poussées pour dim inuer autant que possible les risques 
d’intoxication. Parm i les mesures d’ordre collectif, il con
vient de citer différents types de hottes ventilées pour la 
fusion du métal, la préparation des poudres, le travail 
des pièces contenant du glucinium, le contrôle microsco
pique des pièces soumises au polissage etc... Le personnel 
est muni, par ailleurs, de masques anlipoussières d’une 
efficacité reconnue, de vêtements de protection, etc... Enfin 
le contrôle médical est extrêmem ent sévère.

P a u l a  F. — Nouvelle méthode d’investigation pour le dé
pistage de la silicose. — D.I1.7,. (Bergh.-Bohrtcchn-u. Er- 
dôl-Ztg, 1950. 66, N» 3, 38-40. Mars.
Lorsqu’on fait chauffer du sérum sanguin dilué 50 fois 

en présence de chlorure de calcium, il n ’apparaît un pré
cipité d’albumine que pour une teneur déterminée en 
CaCli. On opère généralement avec une série d’éprou- 
vctles renferm ant des concentrations décroissantes de CaCh
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(0,5 à 0,05 %) ; ces éprouvettes sont numérotées de 1 à
10. Avec un sang normal, ou dans le cas d’une maladie 
qui n ’aiïecte pas la coagulation, la précipitation d’albumine 
a lieu au n° G ou 7. Dans le cas des affections fibreuses 
dans lesquelles interviennent des phénomènes liés à la 
production de tissu conjonctif, on observe une prolongation 
de la cooagulalions au-delà de 7 autrem ent dit une prolon
gation de la bande de coagulation. Des recherches effectuées 
su r 87 silicotiques ont révélé une tendance très nette à la 
prolongation de la bande de coagulation jusqu’à 8 et 9, 
môme lorsque la maladie est à son stade primitif. Ce pro
cédé constitue donc un nouveau moyen d’investigation pré
cieux pour le dépistage hâtif de la silicose.

I Ia g e n  J . — Lésions des poumons observées chez des fon
deurs de corindon. — Dlsch. Med. Woclicnschr., 1950.
75, N° 12, 399-400. Mars.
Chez des ouvriers occupés à la fusion de cryolilhc ou 

d’argile calcinée en vue de la fabrication du corindon, on 
a observé des troubles subjectifs tels que toux, dyspnée 
et, dans certains cas, l ’apparition d’un pneumothorax spon
tané. Objectivement on a constaté, dans presque tous les 
cas, une légère modification des frontières pulmonaires ; 
la percussion ne donne pas grand chose ; on entend enfin 
un souffle un peu rude. A la radio on note un  élargisse
m ent et une accentuation des ombres hilaires, une trame 
réliculaire, des taches petites et moyennes et enfin des 
ombres de grandes dimensions. L’éliologie de Celte affection 
n ’est pas encore élucidée ; il semble bien qu’il s’agisse 
d’une véritable aluminose. On a trouvé d’ailleurs une 
teneur élevée en alumine dans les poumons. On indique 
à ce propos les différentes hypothèses cjui ont été formulées 
pour expliquer le mécanisme de l’action des combinaisons 
de l’aluminium sur le tissu pulmonaire.

Rum pf.i. W. — Sur les causes des explosions qui se pro
duisent dans les usines chimiques, et sur les moyens
de les éviter. — Milt. chcm. Forschgsinst. 1ml. Oesterr.,
1950. 4, N° 2, 19-22. Mai.
Après rappel des notions de temp, d’inflammation et de 

vitesse de propagation de la flamme, l’auteur signale les 
dangers d’explosion où on traite ou produit des gaz, des 
liquifies ou des poussières combustibles. D’autres dangers 
d’explosion existent également concernant les réservoirs 
sous press, (tubes à gaz comprimés, chaudières, réservoirs, 
autoclaves, etc.). Les précautions à prendre sont classiques : 
pour les premières pas de flamme ou de feu à l’air libre, 
pas d’accumulation de matières combustibles, lutte contre 
les poussières par pulvérisation d’eau, surveillance géné
rale, suppression des constructions provisoires souvent mal 
équipées, ventilation largement assurée, isolement des en
droits dangereux, interdiction de fumer, contacts électri

ques sous coffres clos. Pour les récipients sous press., 
observation rigoureuse des règlements et visites intérieures 
fréquentés. Pour la réparation des récipients ayant con
tenu des matières volatiles combustibles, il sera de toute 
urgence de les ventiler à fond, les rem plir d’eau, puis 
d’azote ou d’acide carbonique avant d’entreprendre un 
travail de soudure.

R iv e t  L. — Le manganisme dans les mines marocaines. —
Presse mèd., 1950. 58, N° 45, 822. 15 juillet.

Livres
(Cote 36.920)
A sso c ia t io n  d es I n d u s t r i e s  d e  F r a n c e  c o n t r e  l e s  A c c id e n ts  

nu T r a v a i l .  Congrès technique (10-11-12 oct. 1949).—  
Recueil des communications. — 1 vol. 20,5 x  27, 87 p., 
59 fig., A.l.F. Paris, 1949.
Faisant suite à quelques mémoires de spécialistes étran

gers, qui ont exposé l’organisation de la sécurité du tra 
vail dans leurs pays respectifs (Grande-Bretagne, Canada, 
Italie), on trouvera une série de travaux sur les maladies 
professionnelles (silicose, oxycarbonisme), sur les accidents 
propres à certaines industries (textile, industries chi
miques proprement dites), ainsi que sur l’action physio
logique de l’éclairage.

Deux intéressantes présentations sur les dispositifs de 
sécurité dans l’emploi des meules et dans les chemins 
de fer (ces dernière appareils étant susceptibles d’autres 
applications dans l’industrie), complètent utilement, à 
l’aide de nombreuses gravures, celle documentation sur 
la sécurité du travail. a . c.

(Cote 213.506)
A eb y  J. — Dangerous Goods. Marchandises dangereuses.

Gefährliche W aren (Premier supplément), 3' éd. — 1 
vol. 16 x  24, X +  106 p., Editions Lloyd Anversois, 
Anvers, 1950.
On trouvera dans ce petit livre des renseignements com

plémentaires concernant un  certain nombre de produits 
(115) déjà mentionnés dans l’édition principale. Suivant 
le plan de celle-ci, l’auteur a groupé les « marchandises 
dangereuses » en une liste classée par ordre alphabé
tique de termes français (ceux-ci étant traduits également 
en anglais et en allemand). Il donne, pour chaque pro
duit, affecté d’un numéro d’ordre, sa formule chimique, 
ses principales propriétés, en particulier les caractéristiques 
dangereuses, ainsi que les modes d’emballage et d’arri
mage à adopter. Un index par matières (termes français 
et étrangers) complète cet ouvrage d’un intérêt indiscu
table. a . c.

Installation et aménagement du laboratoire
V an V e ld iiu iz e n  II. — Comment empêcher la corrosion des 

ventilateurs des hottes de laboratoire. — Chem. W eekbl., 
1950. 46, N° 1S, 303. 6 mai.
On recouvre les pièces en 1er des ventilateurs au moyen 

d’une couche de plastique résistant aux acides. Cette pré
caution est recommandée notamment pour le cas où l’on 
doit faire de nombreux dosages par le procédé Kjeldahl.

M a r s h a l l  P. R. et M a ck en z ie  D. K. — Pyromètre à radia
tions portatif. — J. Sci. Instruments, 1950. 27, N° 2, 
33-36. Février.
Ce pyromètre est basé sur l’emploi d’une cellule photo- 

conductrice au sulfure de plomb reliée à l’une des bran
ches d’un pont de ’Wheatstone. L’appareil est sensible aux

radiations de longueur d’onde allant jusqu’à 3,6 p, le m a
ximum de sensibilité étant obtenu pour une longueur 
d’onde voisine de 2,6 p. Pour une surface d’émission 0,3 
dans la zone de longueur d’onde convenable, la  temp. 
minimum mesurable est de 200"C environ. Il a été utilisé 
pour m esurer les temp. d’éclair produites par l’application 
brutale de freins su r les roues de wagons en Angleterre 
et sur les tambours de freins d’installations de puits de 
pétrole dans le Middle East.

B o y le  A. R. — Viscosimètre électrique. — J. Sci. Instru
ments, 1950. 27, N° 2, 41-43. Février.
Il est constitué par un  m oteur à  deux phases alimenté 

par une seule phase. Sa vitesse diminue lorsque la visco-
Vol. 64. — K* 3.
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sité augmente. L’imlicaleur est essentiellement un ampère
mètre branché sur l’une des phases du m oteur et calibré 
directement en unités do viscosité. Des modèles ont été 
construits pour fonctionner à l’intérieur de pipe-lines ou 
dans des réservoirs sous press, et à temp. élevées de l’or
dre de 250°C, ou encore pour des analyses rapides de fai
bles échantillons.

H an sen  H. — Evolution et emploi d’un réfrigérant approprié 
pour les travaux de laboratoire. — Brennstoff-Chem., 
1950. 31, N° 3-4, 51-53. 15 février.
Le tube d’entrée est élargi excentriquement 18 mm. ; 

sa partie inférieure est rectiligne pour éviter toute accu
mulation de liquide distillé. La sortie du serpentin tra
verse le  corps de l’enveloppe et se term ine par une courbe 
coupée obliquement de façon à obtenir exactement la

AG<P

formation de la goutte ; celle-ci tombe sur la paroi de la 
pièce intermédiaire et coule sur la paroi de l’éprouvette gra
duée, ce qui permet une lecture exacte du vol. La tubulure 
soudée à la pièce intermédiaire en forme de boule sert au 
raccordement à un  dispositif à vide ou à un  tube d’absorp
tion.

Craig L. C. — La distribution par contre-courant et ses 
applications. II. Le concept de pureté en biochimie et les 
méthodes qui perm ettent d’apprécier la pureté. —
Fortschr. Chem. Forsch., 1949. 1, N°* 1-2, 302-311- 
La détermination de la pureté d’un produit en biologie 

se heurte souvent à de sérieuses difficultés, les propriétés 
d’un composé ne perm ettant pas toujours l’application des 
techniques de fractionnement disponibles, dans des circons
tances favorables. La méthode de solubilité de Northrop 
et Kunitz n ’est pas toujours applicable, la courbe obtenue 
n ’étant pas toujours facile à interpréter. La méthode de 
distribution par contre-courant dont le principe a été 
exposé dans la Fortschr. Chem. Forsch., 1949 : Bd 1, S 292- 
301 : « Countercurrent Distribution and some of its appli
cations - Fractionation Theory », par Lyman C. Craig, peut, 
à cet égard, être d’un grand secours et permettre de 
rendre des services, en particulier en biologie.

Chai g L. C. — La distribution par contre-courant et ses 
applications. III. La chimie des antibiotiques polypepti- 
diques. — Fortschr. Chem. Forsch., 1949. 1, N”* 1-2, 
312-324.
La chimie des antibiotiques polypeptidiques peut être 

étudiée en appliquant la méthode de distribution par con
tre-courant, dont le principe a été exposé dans la Fortschr. 
Chem. Forsch., Bd 1, S 292-301 : « Countercurrent Dislri-

bulion and some of its applications - Fractionation Theory », 
par Lyman C. Craig. Celle méthode a permis d’étudier la 
gramicidinc, la bacitracine cl la tyrocidine. Des appareils 
en verre ont été étudiés pour réaliser la distribution par 
contre-courant. L’un de ces appareils est représenté.

Buyzf. IL G. — Dosage de l ’humidité dans des substances 
sirupeuses. — Chem. Weekbl., 1950. 46, N° 20, 342-343. 
20 mai.

D e Y eb k a  M o n ta g u t  J. — Appareil pour le dosage du sou
fre dans les fontes, les fers et les aciers. — Afinidad,
1949. 26, N”“ 81-82, 200-201. Septembre-octobre.
Cet appareil se compose d’un ballon de 250 cm3 de capa

cité surmonté d’un récipient servant de réfrigérant et de 
valve pour CO- ; le gaz ne barbote pas à travers la sol. 
de COsIINa du fait de la hauteur de la colonne liquide de 
la sol. de COJINa et du frottement résultant du grand 
parcours dans le serpentin A ; il se rend, par la tubu
lure B aux appareils d’absorption. Quand il se produit une 
dépression à l’intérieur du ballon, la pression atmosphé
rique repousse la sol. de COJINa qui s’égoutte par l’exlré-

m ité supérieure du serpentin, compensant rapidement la 
dépression. Dans le ballon, on place 5 g de limaille ; dans 
les fioles d’absorption 20 cm3 d’une sol. d’acétate de cad
mium  à 25 g /l diluée avec 40 cm3 d’eau. P ar l’entonnoir 
ii robinet F on verse 50 cm3 d’IICl 1:1 ; chauffage modéré 
jusqu’il dissolution totale du fer, refroidissement de façon 
à créer un vide qui réduit d’un tiers le vol. de la sol. 
de COJINa, puis ébullition pendant 3-4 minutes. Dosage 
du sulfure de cadmium précipité par la méthode 
au Cr:OiK;.

AViken T., B ic h a rd  O. et A e b i H. — Appareil à  distillation 
pour le dosage de produits de la fermentation volatilisés 
par la vapeur d’eau. — Expcrientia, Bâle, 1950. 6, N° 3, 
114-115. 15 mars.
L’appareil primitif a été perfectionné en vue de per

m ettre l’entraînem ent, par la vapeur, de liquides mous
sant. Le dispositif destiné à retenir les gouttelettes est 
construit de telle sorte que le liquide déposé retourne il 
la distillation. L’appareil est construit en éléments assem
blés par rodages ; il est facilement nettoyable.

T u rn b u ll J. C. — Dilatomètre enregistreur pour la me
sure de la dilatation therm ique des solides. — J . Amer. 
Ceram. Soc., 1950. 33, N° 2, 54-56. 1er février. 
L’échantillon est sous forme d’une baguette à extrémités 

coniques. Il est m aintenu entre des pièces en silice fon
due ; sa dilatation provoque la tension de ressorts dont la 
résistance électrique varie avec la tension.
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Les ressorts sont fixés à une arm ature dont le mouve
ment accompagne la variation de résistance. Dans trois cir
cuits électriques, on enregistre le voilage d’entrée dans 
les fils, le voltage de sortie et la temp" de l’échantillon 
mesurée par un couple- 

La dilatation est mesurée par le rapport entre le voltage 
de sortie et le voltage d’entrée. L’appareil indique la dila
tation et la temp. en fonction du temps. La précision pos
sible sur le cociï. de dilatation est ±  0,5 %.

Kocii IL et V an  R a a y  IL — Eléments de remplissage en 
toile métallique simplifiés, d u  type Stedman. — Chcm.- 
Ing.-Tcchn., 1950. 22, N° 8, 172. 28 avril.
Les corps de remplissage du type Stedman ne sont actifs 

que s’ils empêchent tout passage de liquide entre eux-mêmes 
et la paroi de la colonne. Ceci nécessite, soit des colonnes 
calibrées, soit des colonnes en .verre spécial perm ettant la 
soudure de ces corps. On a fabriqué des corps en deux 
pièces à bords élastiques, s’appliquant exactement à la 
paroi de la colonne.

G r u b i io f e r  N. — A p p a re il  d ’u n  ty p e  n o u v e a u  p o u r  la  d is 
t r ib u t io n  f ra c tio n n é e  e n  c o n tr e -c o u ra n t  e n t r e  d e u x  l iq u i 
des. — Chcm.-Ing.-Tcchn., 1950. 22, N° 10, 209-212. 
27 m a i.
L’appareil comprend un certain nombre de tubes de 

distribution oscillants dont le premier peut recevoir, fi 
l’aide d’un siphon automatique, le liquide plus léger. Ce
lui-ci s’écoule dans un tube intermédiaire qui, à chaque 
oscillation, rem plit le tube de distribution suivant.

L’appareil a une grande capacité, peut comporter autant 
d’étages que l’on voudra et donne des séparations très 
nettes.

W e y g a n o  F. —  Appareil simple pour la distribution par 
contre-courant. — Chem.-Ing.-Teclin., 1950. 22, N° 10, 
213-214. 27 mai.
L’appareil comprend un certain nombre de tubes sépa

rateurs disposés sur un support oscillant. Chaque tube 
comporte perpendiculairement fi son grand axe un tube

évasé et à une extrémité il est courbé en forme de S ren 
versé. Le tube est rempli du solvant lourd puis on ajoute 
le solvant léger et on agite. Après séparation des solvants, 
la phase liquide est versée dans un tube à essai et de là 
dans le tube séparateur suivant.

T sc iie s c h e  R. et IConig IL B. — Appareil pour la distri
bution par contre-courant, en vue de la préparation de 
produits. — Chem.-lng.-Techn., 1950. 22, N° 10, 214-215. 
27 mai.
L’appareil permet la distribution automatique à contre- 

courant entre solvant lourd et léger. 11 comprend un tube 
en verre enroulé en spirale autour d’un cylindre en tôle. 
La forme de cette spirale est telle qu’à chaque oscillation 
de cylindre une certaine quantité de solvant léger s’avance 
d’une spire alors que le solvant lourd reste en place.

Brevet
F ô r s v a r e t s  F o r s k n in g s a n s ta l t .  — Appareil pour déceler 

dans l’eau des substances génératrices d’acides, telles que 
substances lialogéno-substituées ou halogènes libres. —
11. Suéd. N° 127.354. 4.12.41, 7.2.50 (22.3.50).
Appareil composé d’une chambre de combustion et d’une 

surface d’enrichissement et de détection placée sur le che
min des gaz de combustion s’échappant de cette chambre. 
La chambre de combustion est contiguo à une antichambre 
présentant, pour l’air chargé de substances génératrices 
d’acides, une surface d’entrée plus étendue que la super
ficie traversée par les gaz dans la chambre de combustion, 
et dans laquelle on réalise une surpression, de manière 
que l’eau y entre et en sorte par une même ouverture prin
cipale et qu’elle soit traversée par un volume d’air plus 
grand que la chambre de combustion. A l’extrémité de 
sortie de cette dernière se trouve un organe qui presse la 
surface d’enrichissement et de détection contre cette extré
mité de sortie ; la surface en cause est de préférence consti
tuée par une feuille de papier ou d’une autre matière 
poreuse imprégnée d’un colorant indicateur.

Minerais, métallurgie, métaux
Sidérurgie

Sims C. F ., S a t .t .e r  IL A. e t  R o u lg e r  F. W . — Pouvoirs de 
désoxydation relatifs de quelques désoxydants pour 
l'acier. — J. Metals, N. F., 1949. 1, N° 11, 814-825. No
v e m b re .
Mn, Va et Ca n ’ont pas un pouvoir de désoxydation supé

rieur à celui du silicium. Aucun de ceux-ci ne peut réduire 
la teneur en FeO suffisamment pour obtenir les sulfurés 
du type n° II contrairement à Al, Zr, Ti et Ro. Al et Zr 
sont analogues et forment les deux désoxydants les plus 
puissants parm i ceux qui ont été essayés, puis viennent, 
loin derrière Ti puis Bo. Au cours de la désoxydation, les 
oxydes, au-delà de la limite de solubilité, précipiteraient et 
se dédoubleraient en métal et en oxydes de valence plus 
élevée. C’est ainsi que AIO présent dans l’acier fondu, 
sous forme de sol. précipiterait et se dédoublerait en 
ALOj +  Al au cours de la cristallisation.

R e n g s t o r f f  G. AV. P., B e v e r  M. B. et F lo e  C. F. — La car
bonitruration, procédé de durcissement superficiel de 
l ’acier. — Met. Progr., 1949. 56, N° 5, 651-056. Novembre.

La carbonitruration est une cémentation par absorp
tion simultanée de carbone et d’azote au moyen d’une atm. 
gazeuse de composition appropriée, suivie d!un refroidisse
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ment à une vitesse donnant naissance aux propriétés dési
rées. La composition du gaz est très variable du fait de la 
décomposition therm ique de l’ammoniaque influencée par 
de nombreuses variables ; toutefois l’atm. du four peut 
varier dans de très larges proportions sans altérer les ré
sultats. Comme agents de carburation, on utilise générale
ment des hydrocarbures ; un mélange qui a donné de bons 
résultats contient 70 % d’ammoniaque et 30 % de gaz 
naturel (méthane). Les aciers carbonitrurés durcissent 
selon le même processus que les autres aciers durcissant 
par trempe, à savoir du fait de la transformation d’austé- 
nite en martensite. mais dans les aciers carbonitrurés l’aus- 
ténite contient de l’azote et du carbone. La carbonitruration 
a trois champs principaux d’application : elle peut rempla
cer la cémentation, la cyanuration liquide et peut être uli- * 
lisée pour réaliser le durcissement de pièces qui habituelle
m ent ne sont pas cémentées.

C o iie u r  P. — Enrichissement en oxygène du vent soufflé 
au convertisseur Thomas. Essais d’aciérie. — I.R.S.I.A., 
Bruxelles, C.B. Rech., 1949. N° 1, 1-53. Novembre.
On diminue ainsi les teneurs en N* et P et les aciers 

obtenus sont équivalents aux aciers Thomas ou Martin
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quand 011 ulilise sim ultanément vent enrichi en 03 et 
minerai. Le rendement en Mn, la mise au mille et la 
durée de vie des réfractaires ne sont nullem ent alïectés ; 
il n ’y a pas à craindre d’élévation d’oxydation de l’acier. 
Une quantité importante de m itraille peut être transfor
mée et la capacité de production se trouve accrue par 
raccourcissement appréciable de la durée des opérations. 
La marche du convertissage est assouplie et l’on peut 
traiter aisément des fontes chimiquement froides ou 
chaudes.

A g a s sa n t P. et A n d r ie u x  J. L. — Dosage du carbone par 
turbidimétrie dans les aciers et ferro-alliages à faibles 
teneurs. — Bull. Soc. chim. France„ 1950. N°s 3-4, 253- 
234. Mars-avril.
Brûler le carbone de l’acier ou du ferro au four élec

trique suivant la technique habituelle et recevoir l’anhv- 
dride carbonique dégagé par la combustion dans une sol. 
de baryte. La m esure du trouble causé par CCb dans cette 
sol. de baryte est une évaluation de la quantité de C02 
produit, donc du carbone contenu dans le produit brûlé.

K o sm id e r H. et I I a r d t  P. E . — Le soufflage au moyen 
d’oxygène et de vapeur d’eau dans le petit convertis
seur. — Stahl u. Eiscn, 1950. 70, N° 8, 303-321. 13 avril. 
Le soufflage à l’oxygène à 92 % et vapeur d’eau, dans 

les proportions de 1 il 2,5, permet d’obtenir de l’acier 
Thomas doux ;'i 0,003-0,004 % Nj ; en utilisant, pour la 
déphosphoration, de la soude ou soude -F chaux, on atteint 
des teneurs en P dé 0,010-0,030 % ; la scorification du Fe 
est particulièrement m inim e (9-16 %) ; la résilience de 
l’acier vieilli est d’env. 8-12 kg/cm2 à lemp. ordinaire. La 
qualité de l’acier dépend, d’ailleurs, non seulement des 
teneurs en Ni, P, mais aussi de celle en O,. La teneur en 
Nî dépend, à durée de soufflage et temp. du bain égales, 
de la press. partielle de N- dans les gaz brûlés- Un enri
chissement en Oj du vent permet d’accroître notablement 
l’addition de ciblons.

L a i d l e r  D. S. et T a y lo r  J. -— Etude du procédé de cémen
tation et notamment de la  cémentation au gaz. — J. 
Iron a. Steel Inst., 1950. 165, N° 1 , 23-39. Mai.
Au cours de la cémentation au moyen de gaz de ville, 

il y a formation de suie à la surface de l’acier, même 
avant que la surface ne soit saturée de carbone ; cette 
formation est due à. la présence, dans le gaz, d’agents 
oxydants : oxygène, ac. carbonique et vapeur d’eau. Pour 
y remédier, on fait passer le gaz dans une cornue en 
carbone à faible teneur en cendres et recouverte de baryte ; 
lemp. d’opération : S25°C. Ce catalyseur perd assez rapi
dement son activité ; il peut être réactivé par un  mélange 
de vapeur d’eau et de C02 à 700-S00“C. Après un certain 
nombre de réactivations, il est à éliminer. Les autres 
oxydes alcalino-terreux agissent de façon analogue à la 
baryte, mais à un  moindre degré. La cémentation est 
effectuée en 3 heures. Le gaz, après emploi, a une teneur 
moindre en m éthane et hydrocarbures non saturés et plus 
élevée en CO-.

T ig e r s c h iô ld  M. —  S u r  la  p o ss ib ilité  d e  r é d u i r e  la  co n 
so m m a tio n  du coke d a n s  la p ro d u c tio n  d u  f e r  e t  de  
l ’a c ie r . — Stahl u. Eiscn, 1950. 70, N° 10, 397-403. 1 1  mai. 
Les facteurs perm ettant une telle réduction sont : mine

rais de haute teneur en Fe, faible en SiCL, aisément réduc- 
'tibles et répartis régulièrement avec le coke dans le haut
fourneau, temp. du vent aussi élevée que possible, la 
temp. utilisable variant avec la nature du minerai. Un 
traitement préliminaire des minerais (grillage oxydant- 
agglomération par frittage) conduit à une économie déjà 
appréciable de coke. De bons résultats sont obtenus avec 
de l’air enrichi en CL et des press. élevées au gueulard : 
il peut être intéressant d’utiliser un  fourneau moins haut, 
alimenté avec O2 presque pur. La préparation de- Fe au

haut fourneau électrique s’avère particulièrement intéres
sante dans des régions où le courant est bon marché ; 
elle le devient encore davantage si l’on prend soin de 
réduire au préalable partiellement le minerai.

S c i i u r k  H. et Konopik N. — Sur une méthode rapide d’ana
lyse complète des laitiers sidérurgiques. — Œsterr. 
Chem. Zlg, 1950. 51, N° 4, 63-66. Avril.
La teneur en les divers éléments, à l’exception de Si, 

est déterminée titrim étriquem ent ; pour Mn on utilise un 
procédé au Bi. Avantages de la méthode : rapide (durée : 
8 h env.), deux pesées au max., précision aussi bonne 
qu’avec la gravimétrie.

L e f é b u r e  R . — Contribution à l’étude des ferrosiliciuins 
inoxydables. — Métaux et Corrosion, 1950. 25, N0* 293, 
294 et 295, 9-29, 44-53 et 67-83. Janvier, février, mars.

W e b s t e r  R. R. et C l a r k  II. T. — Production de lingots 
d’acier à faible teneur en azote par le procédé du con
vertisseur à insufflation latérale. — J. Metals, N. Y.,
1950. 188, N" 5, 778-790. Mai.
D’essais effectués sur convertisseur à insufflation laté

rale, il résulte : 1° que l’on peut, dans de larges limites 
opératoires, obtenir un acier à faible teneur en azote ; 
2° la teneur en carbone est de 0,01 à 0,05 % plus élevée 
qu’avec le convertisseur à insufflation par le fond ; elle 
dépend du mode de soufflage ; 3° obtention de temp. éle
vées, les plus élevées étant réalisées avec le soufflage en 
surface ; 4° possibilité d’emploi plus important de riblons 
et de minerais ; 5° le procédé est très souple et permet 
de traiter des quantités de fonte supérieures à celles pour 
lesquelles le convertisseur a été établi ; 6“ les laitiers 
sont généralement plus riches en oxydes de fer et par suite 
moins visqueux ; 7° les pertes au soufflage sont, à condi
tion de prendre des précautions, du même ordre que celles 
des convertisseurs à insufflation par le fond ; 8° le gar
nissage est plus attaqué ; 9° dans les convertisseurs à gros 
tonnages, l’usure des tuyères et des garnissages adjacents 
est plus rapide que dans les petits convertisseurs ; 10° ob
tention d’un acier supérieur en ce qui concerne les travaux 
à froid.

Brevet
T r a f i k a k t i e b o l a g e t  G ra n g e sb e rg -O x e lô s ü n b . — Procédé 

de déphosphoration des boues de minerais. — B. Suéd- 
N” 126.735. 7.2.47, 22.11.49 (11.1.50).
Procédé de déphosphoration des boucs de m inerais de fer 

contenant du phosphore (de préférence de l’apatite) par 
extraction avec u n  acide m inéral énergique. On effectue 
celte extraction avec une teneur totale en eau provenant 
de la boue et de l’acide) 11e dépassant pas 15 % et de 
préférence 8 à 10 % (en poids), de. m anière que le phos
phore soit dissous, alors que la m ajeure partie du fer reste 
non dissoute. On sépare ensuite le liquide d’extraction avec 
le composé pliosphorique qui s’y trouve dissous, et on sou
met la boue ainsi dôphosphorée aux traitem ents ultérieurs.

Livres
(Cote 200.982)
W u t t k f ,  F. —  Die Grauguss-Gasschweissung leicht ge- 

m aclit! — 1 vol. 15 x  21, 90 p., 135 fig., Cari Marhold 
Verlagsbuchhandlung, Halle-Saale, 1950, br. 6,75 DM. 
La soudure autogène de la fonte a été, au début, une 

opération difficile et, en réalité, si on a pu y arriver, 
ce fut en employant comme m étal d’apport non pas de la 
fonte, mais un  alliage à base de cuivre. On réalisa ainsi 
la soudobrasure. Mais il ne faut pas oublier que la sou
dure du métal d’apport à la fonte est bien plus intime
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lorsqu’il s’agit d’une pièce cassée par la gelée ou mécani
quem ent que lorsque la cassure est due à l’action pro
longée du feu. Une fonte brûlée sera toujours plus dif
ficile fi souder. Aujourd’hui, une technique classique peut- 
on dire a été créée et la fonte peut se souder (par soudo- 
brasure), soit sans réchauffer la pièce, soit au contraire 
en exécutant la soudure sur la pièce totalement réchauffée 
afin de prévenir des tensions qui la briseraient infailli
blement au refroidissement. C’est justement cette question 
des tensions à prévoir et à ménager qui constitue aujour
d’hui le principal de l’art du soudeur de fonte.

Ce petit manuel pratique du soudeur aurait pu insister 
encore davantage sur cette question, le montage nécessaire 
avant la soudure étant le véritable critérium  d’une sou
dure durable. r. r.

(Cote 213.062)
A m e ric a n  S o c ie ty  f o r  T e s t in g  M a t e r i a l s  A.S.T.M. — Spe

cifications for Steel Piping Materials (Committe A l). 
— 1 vol. iff,S x  23, 328 p., fig., A.S.T.M., Philadelphie, 
1930, br. 3 dol.
Publication où sont rassemblées des séries de normes 

de l’ASTM (homologuées et sous forme de projets) rela
tives aux matériaux servant à la fabrication de conduites 
en acier : définition de propriétés, analyses, etc.

Elles concernent les canalisations pour liquides, vapeurs 
et gaz circulant à des températures normales ou élevées, 
les tubes pour chaudières de distillation (raffinage du pé
trole), pour échangeurs de chaleur et surchauffeurs (tubes 
soudés et sans soudure en acier inoxydable ou à consti
tution ferritique, austénitique, etc.).

Cette documentation est complétée par ¡'addition de 
normes (ou projets) ayant trait aux pièces moulées, for
gées et soudées qui sont utilisées accessoirement (sou
papes, brides, etc.) ainsi que des spécifications louchant

les matières premières utilisées pour l’assemblage des 
conduites (boulons, écrous, etc.). a . c .

(Cote 80.508)
A m e ric a n  S o c ie ty  f o r  T e s t in g  M a t e r i a l s .  — Symposium 

on Testing of Cast Iron with SR-4 Type of Gage. — 1
br. 15 x  23, 96 p., fig., A.S-T.M., Philadelphie, 1950,
br. 1,05 dol.
On a réuni dans celte brochure les communications 

présentées au mois de juin 1949, à Atlantic City, au Sym
posium sur les essais de mesure effectués sur de la fonte, 
à l’aide des indicateurs du type SR-4. On y trouvera des 
données intéressantes concernant l’évaluation des tensions 
résiduelles, des tensions internes, l’étude des courbes 
effort-tension, dans des cylindres blocs de moteurs d’auto
mobiles, des tètes et pistons de m oteur Diesel, ainsi que 
dans différentes pièces pour soupape, matériel ferro
viaire, etc. a . c.

(Cote 80.493)
Cie des F o n d e r ie s , F o rg e s  e t  A c ié r ie s  d e  S a in t -E t ie n n e .  

— Aciers spéciaux — 1 br., 14 x  21, 40 p., F.A.S.E-, 
Paris, 1950.
De caractère publicitaire, puisqu’on y présente la liste 

des produits lancés sur le marché par cette Compagnie, 
cet opuscule pourra rendre des services pratiques aux 
métallurgistes et utilisateurs d’aciers. Us y trouveront, 
en effet, une classification des aciers (pour construction, 
pour traitement, pour outillages, aciers inoxydables, etc.), 
chaque produit étant accompagné de ses caractéristiques 
et de ses applications.

En appendice sont groupés des tableaux indiquant les 
dimensions maximum des tôles, des laminés, leur poids 
métrique, la correspondance entre les duretés Brincll et 
Rockwell et les résistances à la traction, ainsi que les 
repères thermomôtriques de certains corps. a . c.

Métaux non ferreux

M e v e l  N. — Analyse chimique des alliages réfractaires. — 
Rech. aéron., 1930. N° 15, 31-37. Mai-juin.

M a lam an d  F. — Dosage spectrographique du carbone dans 
les aciers ordinaires et les alliages réfractaires type vital- 
lium. — Rech. aéron.,, 1950. N" 15, 39-43. Mai-juin.

Brevets
O u to k u m p u  C'y. — Procédé de fusion de matières sulfurées.

— 1). None N° 76.309. 7.6.47, 20.2.50 (6.3.50).
On traite en particulier des matières premières conte

nant du cuivre ou du nickel, p. ex. des boues de flottage, 
en utilisant la chaleur de combustion dans l’air de ces 
mêmes matières. On introduit les matières premières fine
ment divisées et une quantité d’air réchauffée, suffisante

pour les réactions, de haut en bas dans un four à cuve et 
on les fait réagir en courant parallèle. On fait passer les 
gaz chauds d’échappement au-dessus de la masse fondue 
pour la m aintenir dans cet état et on sépare et soutire la 
m alle et le laitier.

B r u n d e i . l  P. C. et T je rn s t rô m  S. II. — Procédé d’extraction 
de vanadium ou d’uranium à partir de schistes aluni- 
fères. — B. Suéd. N° 127.070. 4.12.44, 3.1.50 (8.2.50).
On chauffe des schistes contenant des matières combus

tibles ou mélangées à ces matières, dans une chaudière de 
frittage ou un appareil similaire qu’on fait traverser, à 
l’aide d’aspiration ou de pression, par de l’air ou d’autres 
gaz chargés d’oxygène, à une temp. appropriée, après quoi 
on envoie à travers les matières ainsi chauffées, à l’aide 
d’aspiration ou de pression, de l’ac. clilorhydrique, du 
chlore ou des chlorures.

Corrosion

R o g e rs  T. II. — Méthode d’appréciation du comportement à 
la corrosion relatif de diverses eaux de mer. — J. Inst. 
Metals, 1950. 76, N° 6, 597-611- Février.
La détermination de l’ind. de corrosion du cuivre permet 

d’évaluer la puissance corrosive de l’eau de m er ; elle con
siste à immerger une lame de cuivre de surface donnée 
dans l’eau en examen et à évaluer la quantité de cuivre 
dissoute en 22 heures. Les échantillons d’eau de mer

Vol. 04. — N- 3.
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varient en puissance corrosive avec le temps, du fait de 
contamination biologique et d’élévation de température. Les 
eaux de m er à ind. de corrosion élevé tendent à donner 
des pellicules sur les alliages à base de cuivre, pellicules 
qui peuvent ou étouffer l’attaque ou produire de fortes 
corrosions locales. Avec les eaux de m er à faible ind., la 
formation de pellicule est moins apparente. Une exposition 
préalable des alliages à base de cuivre à des eaux de m er
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d’ind- variable peut affecter leur comportement ultérieur 
au point de vue corrosion. Les alliages de cuivre insen
sibles aux variations de l’ind. se comportent généralement 
bien en service et vice versa.

C ook G. S. e t  D ick in so n  N an cy e . —  L a  corrosion des métaux 
p a r  les solutions insecticides. — Corrosion, Houston, 1950. 
6, N° 5, 137-139. Mai.
Le D.D.T. en sol- aq. inhibe la corrosion; le 2-4D (ac. 

2,4-dichlorophénoxyacétique) agit de même ; le chlorodane 
est un  insecticide acide corrosif ; les insecticides dissous 
dans le kérosène ou le fuel-oil ne sont pas corrosifs. Les 
sol. les plus corrosives sont celles du chlorodane dans l’eau, 
de l’arsenite de sodium en sol. aq. et du D-D.T. dans l’eau 
salée.

Seul l’acier inoxydable résiste complètement à toute 
attaque.

L’aluminium résiste suffisamment dans toutes les sol. 
sauf dans la sol. aq. d’arsé.nite de sodium.

N a t i i o r s t  IL — La corrosion de tension dans le cas de 
l’acier inoxydable. — Jernhontorels Ann., 1950. 134, 
N° 3, 97-133.

WonsNOP F. E. et K in g sb u ry  A. — Prévention de la cor
rosion du fer galvanisé au moyen des métaphosphates 
vitreux. — Chern. Engng a. Mining Rev., 1950. 42, N° 5, 
173-170. 10 février.
Elude d’un procédé d’inhibition de la corrosion par

Métaux

D a u tz e n b e rg  W. — Le raffinage au chlore et à l'azote des 
métaux non ferreux, en particulier des métaux légers. 
— Mçtall, 1950. 4, N"* 7-8, 125-129. Avril.
Les différences constatées entre divers métaux de môme 

composition proviennent de la présence, dans ces métaux, 
de gaz, oxydes, carbures, nitrures. Il y a intérêt à éliminer 
le plus possible ces impuretés non métalliques ; on y arrive 
par le procédé de raffinage Rônlgen-IIaas au moyen de

Céramique

S c h w a r z k o p f  P. — Infiltration de métal liquide dans les 
ébauches obtenues à partir de métal en poudre- — Met. 
Progr., 1950. 57, N° 1, 64-68. Janvier.
Le procédé d’infiltration de métal liquide dans un métal 

en poudre consiste à comprimer d’abord le métal à  p. f. 
le plus élevé de façon à obtenir une masse poreuse et à 
infiltrer ensuite dans les pores de cette masse le métal 
à p. f. moins élevé. L’opération s’effectue en trois stades : 
1” agglomération en l’absence de phase liquide ; 2° infil-

l’cau de pluie. Les métaphosphates de zinc, de calcium, 
d’aluminium sont préparés à partir des orthophosphates 
acides, fondus à l’état de verre. 11 se formerait un film 
protecteur de 10 ZnO, 4 Path, 10 ILO.

F lo w e r s  L. C. et K e l l e y  J. R. — La corrosion du nickel 
électrolytique. Résistance à l’eau contenant du gaz car
bonique et de l’air dissous. — Ind. a. Engng Chcm., 1950. 
42, N° 4, 719-727. Avril.
Le nickel électrolytique déposé à partir de bains ren

ferm ant des- acides naphtaline-disulfoniques pour le faire 
briller, est dissous rapidement et continuellement à la 
femp. ambiante par de l’eau distillée dans laquelle on fait 
barboter un  courant de CCb et d’air. La corrosion atteint 
25 à 96 mg par dm5 et par jour. Sans agents pour faire 
briller le nickel, les plaques peuvent être piquées dans 
les mêmes conditions opératoires, mais l’attaque n ’est pas 
rapide ; des feuilles de nickel roulées ne sont attaquées ni 
rapidement ni d’une m anière continue. La présence d’air 
ou probablement de l’oxygène dans le gaz de barbotage 
joue un rôle primordial.

On suppose que dans le cas des feuilles de nickel roulées 
et des dépôts de nickels W atts, il se produit une passivation 
lorsque la teneur en oxygène dissous dépasse une certaine 
limite, ce qui expliquerait le ralentissement de la corro
sion. Aucune explication ne peut être donnée jusqu’à pré
sent concernant le m anque de passivation des dépôts bril
lants de nickel.

légers
chlore et d’azote élémentaires. L’opération est effectuée 
dans un convertisseur pouvant contenir 2,5 t d’aluminium, 
chauffé au gaz de ville ou à l’hu ile ; revêtement en terre 
réfractaire. Après soufflage de chlore dont la durée varie 
avec la nature des impuretés, soufflage d’azote qui élimine 
les traces de chlorures et de chlore absorbé par la masse 
fondue- Par ce procédé, le magnésium et le zinc présents, 
surtout quand on traite des déchets, sont pratiquement 
éliminés.

métallique
tration ; 3° agglomération en présence de phase liquide. 
Les capacités de mouillage du métal infiltré dépendent des 
tensions inlerfaciales variant elles-mêmes avec la compo
sition chimique. Ce procédé perm et d’obtenir des sub
stances à haute résistance de structure et constitue la 
méthode la plus économique d’obtention de matériaux non 
poreux par céramique métallurgique ; il semble devoir 
perm ettre de fabriquer des matériaux résistant à la cor
rosion par combinaison d’alliages de cuivre résistant à la 
corrosion avec un squelette en acier inoxydable-

Métaux précieux et rares
K u tz e ln ig g  A. — Le procédé de filtration sur le sulfure 

de zinc. — Z. Erzbergb., 1950. 3, N° 3, 77-82. Mars.
11 permet la précipitation, de leurs solutions, des métaux 

suivants : Au, Os, Ru, Pd, Ilg, Ag, Bi, Cu ; on précipite 
également Fe, As, Ur et en même temps que Cu, Pt, Rh 
et Ir. Les produits de la réaction, formés de sulfures, sul- 
foeldorures, sulfures doubles, cristaux mixtes ou métaux, 
se répartissent en zones nettem ent distinctes et de couleur 
caractéristique. Principales applications : extraction et sé
paration de Au, Pt et des métaux de son groupe, récupé

ration de Cu de ses sol. ammoniacales ; séparation ana
lytique de deux métaux sans emploi de ILS.

G ee E. A., S u t t o n  J. B. et B a r t i i  W. J. — Influence du 
carbone dans les lingots de titane. — Ind. a. Engng 
Chem.„ 1950. 42, N° 2, 243-249. Février.
Essais effectués sur des lingots de titane contenant de 

0 à 1,5 % de carbone ; ces lingots peuvent être facilement 
forgés à la temp. de 926°C et laminés à 78S°C ; cependant, 
avec une teneur en carbone de 1,46 %, production de
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nombreuses craquelures superficielles. Pas de criques trans
versales quand le métal est ensuite écroui à froid de 
2b %. En résumé, le carbone jusqu’à 1,2 % a peu d’eiïet 
sur les qualités de forgeage et de laminage à condition 
d’opérer dans des conditions appropriées. L’augmentation 
des teneurs en carbone au-dessus de 0,25 % n  affecte pas 
la résistance de façon sensible mais diminue la ductilité. 
L’air ne parait pas exercer d’action sur le laminage-

S p o u cq  P . — Considérations sur la cyanuration des mine
rais d’or au Congo belge. — Bull. inst. R. colon. Belge,
1949. 20, N° 2, G02-G20.
La dissolution de l’or par le cyanure est due à une 

réaction chimique ; elle demande une certaine quantité 
d’oxygène. 11 existe presque toujours, dans les minerais, 
des cyanicides qui réagissent avec les cyanures alcalins 
soit en les détruisant, soit en les faisant entrer dans des 
combinaisons dans lesquelles ils ont perdu leur pouvoir 
dissolvant, soit qu’ils s’emparent de 1 oxygène ; les prin
cipaux sont le 1er métallique et certains sulfures. Pour 
les éliminer il est recommandé d’intercaler, après chaque 
section de broyage, des appareils de concentration qui les 
retiendront en môme temps que l’or gros. La sol. cya- 
nurée aurifère est, après séparation des solides, mise en 
réaction avec du zinc ou du charbon de bois ou traitée par 
électrolyse- Dans le cas du charbon de bois, la présence 
de certains colloïdes exerce un effet nocif sur l’absorption 
de l’or.

R edm ond J. C. et S m ith  E. N. — Carbure de titane cémenté.
— J. Metals, N. Y., 1949. 1, N° 12, 987-993. Décembre.
Le carbure de titane cémenté préparé par les procédés 

de céramique métallique possède une résistance de rupture 
à la flexion de 123 t/cn r, le cobalt, le nickel ou le 1er 
peuvent être utilisés comme métaux auxiliaires, les deux 
premiers paraissant avoir très sensiblement la môme 
valeur ; le fer est quelque peu inférieur. Les mélanges ne 
contenant que du carbure de titane et un métal auxiliaire 
sont supérieurs aux mélanges de carbure de tungstène en 
ce qui regarde le caractère des produits d’oxydation. L’ad
dition de faibles pourcentages de carbure de tantale, ou de 
columbium et de carbure de tantale, réduit à de très fai
bles valeurs le taux d’oxydation des mélanges de carbure 
de titane pour des lemp. pouvant atteindre 1.204°C. Les

propriétés générales du carbure de titane cémenté sont 
comparables à celles du carbure de tungstène cémenté.

L a rs e n  E. f. et autres. —  Fabrication d'alliages riches en 
titane. Propriétés mécaniques de quelques alliages forgés. 
— Ind. a. Engng Chem-, 1950. 42, N° 2, 237-242. Février. 
Des échantillons de 500 g à 1 kg de titane et d’alliages 

en saumons ont etc préparés dans un four à résistance de 
40 k\V. Les alliages renferm ant 5 % Tu, b % Fe, b % Va, 
1 % Si et ceux qui contiennent 3 % Al et b % Cr ont des 
propriétés remarquables du point de vue résistance à la 
traction, dureté aux temp. élevées ou résistance à l’oxy
dation. Un alliage d’usage général, facilement reproduc
tible, contient 3% Al, b % Cr et 0,b % C. Sa densité est 
de 4,49. Les alliages au titane présentent un avenir plein 
de promesses, mais jusqu’à présent le prix du titane est 
encore trop élevé pour que scs alliages puissent être em
ployés effectivement dans l’industrie.

Brace P. IL, H urford  W. J. et Cray T. II. —Préparation 
et propriétés des alliages à base de titane. — Ind. a. Engng 
Chem., 19b0. 42, N° 2, 227-23G. Février.
Plus de cinquante alliages ont. été préparés par fusion 

dans un four à induction sous vide ou en atm. d’argon 
purifié. La coulée a été faite dans des creusets formés de 
matières différentes parmi lesquelles l’oxyde de thorium 
s’est révélé une matière de choix. Un alliage tungstène- 
molybdène possède de meilleures propriétés que l’un  ou 
l’autre des métaux employé seul. Le rôle de l’oxygène 
continue à être étudié mais il ne semble pas qu’il agisse 
d’une façon favorable. Des alliages renferm ant plus de 
9b % de titane présentent une étonnante résistance à 
l’oxydation à l’air jusqu’à 900°C environ ; il y a tout lieu 
de penser que cette propriété résulte du fait d une addition 
de thorium en provenance du creuset.

Hackspu.t. L. et Thomas G. — Préparation directe du 
caesium métallique à partir du pollux. — C. II. Acad. 
Sci., 19b0. 230, N° 12, 1.119-1.121. 20 mars.
Le pollux de Varutrask, silicoaluminate de caesium 

titrant jusqu’à  3b % de Cs20, pulvérisé finement, séché par 
élévation de température, puis chauffé dans le vide à 900° 
avec un excès de calcium, abandonne son caesium qui dis
tille.

Galvanotechnique
Bleiweis J. L. — Le dépôt galvanique pratique de l’or 

jaune. — Métal Finish, 1950. 48, N° 1, G3-GS. Janvier. 
Ce sont les bains d’or au cyanure qui constituent les 

types les plus simples de sol.’ de galvanisation, à faible 
teneur en métal pour les effets décoratifs, et à haute 
teneur pour les dépôts éleclrolyliques industriels, ces deux 
sol. étant utilisables aussi bien en bac qu’en tonneau. Le 
réglage de la couleur est obtenu par action sur le voltage, 
compte tenu de la concentration en métal et de l’âge du 
bain. Ce travail ne peut être effectué que par un personnel 
expérimenté.

I I o a r  T. P. et Mowat J. A. S. — Polissage électrolytique 
du nickel dans des bains fondus urée-chlorure d’ammo
nium. — }. Electrodeposit. Techn. Soc., 1930. 26, A. C. 
N° 1 , 1-19.
Une masse fondue, à 120-13b°C d’urée contenant 5-20 % 

de chlorhydrate d’ammoniaque et 0-3,5 % de chlorure de 
nickel anhydre, permet de réaliser le polissage éleclro- 
lytique du nickel. Différence de potentiel : 2,5-3 V entre 
une anode verticale éloignée de 1 cm de la cathode.

D. maximum de courant : 0,015-0,04 am p/cm 3. La masse 
fondue n ’est utilisable que.pendant trois jours de fusion 
mais peut être partiellement régénérée par addition d’urée 
fraîche. Avant que ne commence le polissage, il existe une 
période d’induction d’autant plus brève (pie la D. de cou
ran t est plus élevée; le commencement du polissage est 
m arqué par une élévation de potentiel anodîquc semblable 
à celle constatée pour la passivation anodique, avec laquelle 
le processus du polissage présente de nombreuses analo
gies.

ScnM Eiu.iNG G. — Dégraissage des métaux par « émulsion ».
— .1. Electrodeposit. Techn. Soc., 1950. 26, A. C. N“ 12,
1-8.
Le dégraissage des métaux au moyen de liquides émul- 

sionnés présente les avantages suivants : il est applicable’ 
à tous les métaux usuels, ne causant aucune attaque ; la 
composition du liquide ne se modifiant pas à l’usage, le 
liquide peut être utilisé jusqu’à la dernière goutte ; il n ’y 
a pas besoin d’opérer à chaud. Le liquide doit contenir 
comme ingrédient principal un dissolvant capable de dis-
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soutire ou de se mélanger aux corps gras existant sur la 
surface à nettoyer et, en outre, un savon ou un agent 
rendant le savon soluble dans le dissolvant. Parmi les 
mélanges utilisés, le suivant a donné de bons résultats : 
huile (le pin, 02 % ; ac. oléique, 10,8 % ; triétbanolaminc, 
7,2 % ; éther élhylène-glycol-monobutylique, 20 %. Avant 
emploi, ce mélange est incorporé dans un égal vol. de 
50 % de succédanés de térébenthine (while spirit) et 50 % 
d’essence lourde (solvent naphta).

B ry a n  J. M. —  Décapage de l ’aluminium en vue du recou
vrement direct par d’autres métaux. — J. Elcclrodcposit.
Tcchn. Soc., 1050. 26, A. C. N° 11, 1-0.
La meilleure sol. de décapage de l’aluminium est faite 

de dextrine (50 g), eau (150 cm3) et ac. trichloracétique 
(cristaux fondus) pour compléter à 1 litre. Temp. d’emploi : 
95°C ; temps de décapage : 1-2 minutes. L’activité de la 
sol. tend à croître à 1 usage et le temps d’attaque doit être 
réduit en conséquence. Rinçage rapide à l’eau bouillante 
ou de 30 min. il l’eau froide en réduisant au minimum 
la durée de contact de la surface décapée avec l’air ; le 
métal ne doit pas sécher avant son immersion dans le bain 
de recouvrement. Ce dernier peut être obtenu soit par 
déplacement chimique, soit par électrolyse. Les dépôts obte
nus par voie chimique sont poreux, mais peuvent servir 
de supports pour d’autres métaux.

S a i . t  F . W . —  Le dépôt électrolytique du tungstène- —
Murex Ltd lieu., 1019. 1, N° 5, 77-87.
La tendance actuelle est d’effectuer le dépôt d’alliages de 

tungstène à partir de sol. de pli 7 ou supérieur et d’em
ployer un acide hydraté en vue d’augm enter la solubilité, 
dans le bain, du métal se déposant en môme temps. Les 
alliages de tungstène semblent pouvoir remplacer avanta
geusement le chrome, tout particulièrement quand est re
cherchée une bonne dureté à chaud. Mais l’infériorité des 
alliages, au point de vue mécanique, réduit leur champ 
d’application. En outre, l’utilisation continue des bains 
présente certaines difficultés, du fait que la dissolution de 
l’anode ne peut être réglée, ce qui oblige à utiliser une 
anode insoluble supplémentaire. Avec certains types de 
bains, il se produit des pertes excessives d’ammoniaque,

résultant de la haute temp. à laquelle doit s’effectuer 
l’opération.

B r e n n e r  A., C ouc ii D. E. et K e l l o g  W i l l i a m s  Eugenia. — 
Dépôt électrolytique d’alliages de phosphore avec le nickel 
ou le cobalt. — J. Res. Nat. Bur. Standards, 1050. 44, 
N° 1, 109-110. Janvier.
Les meilleurs dépôts furent obtenus à partir de bains 

ordinaires de nickel ou de cobalt auxquels ont été ajoutés 
les ac. phosphorique et phosphoreux ; le pH du bain doit 
être de 0,5 à 2,0. Temp. : 75°C. Il se forme par électrolyse 
des dépôts d’alliages contenant du nickel et au moins 
15 % de phosphore ou du cobalt et au moins 10 % de 
phosphore. Ces alliages sont durs, plus que les métaux 
purs et peuvent être rendus plus durs encore par trai
tement therm ique à 400°C ; ils sont alors plus cassants. 
L’alliage de nickel à haute teneur en phosphore est plus 
résistant à l’ac- chlorhydrique que les dépôts de nickel pur 
et ceux de nickel et de cobalt sont plus résistants à l’ac. 
nitrique que les m étaux purs. Ces alliages sont brillants 
tels qu’ils sont formés, moins cependant que le nickel pur 
poli. La densité des alliages diminue quand la teneur en 
phosphore augmente.

L o n g h ü r s t  E. E. — Dépôt électrolytique d’alliages cuivre- 
cadmium à partir de solutions de cyanures. — ./. Elcc- 
trodeposil. Tcchn. Soc., 1950. 26, A. C. N° 5, 1-19.
Des sol. claires de cyanure de cuivre et de cyanure de 

cadmium ne sont obtenues qu’au-dessus d’une composition 
limite variant avec la concentration de cyanure de sodium 
dépassant celle nécessaire pour former les sels Na2Cu(CN)j 
et i\'a2Cd(CNb et avec le p li des solutions. Si la teneur en 
cuivre ou le pli des sol. sont trop élevés ou si le cyanure 
libre est trop faible, de l’hydroxyde de cadmium est pré
cipité. L’électrolyse des sol.“ claires de ces sels donne un 
dépôt préférentiel de cadmium avec une efficacité catho
dique de 100 % quand la D. de courant est en dessous 
d’une valeur critique qui semble être proportionnelle à la 
teneur en cadmium de la solution. Au-dessus de celle 
valeur critique, en même temps que le dépôt des alliages 
Cu-Cd, il y a dégagement d’hydrogène. 11 n ’a été obtenu de 
dépôt d’alliage homogène que pour ceux contenant 2S- 
52 % Cu.

Industries chimiques minérales
Brevets

E lia s so n  B. A. E. — Procédé de préparation d ’alumine fine
ment cristallisée, ainsi que d’émeri composé entièrement 
ou en partie d'alumine ainsi préparée. — B. Suéd. 
N° 127.470. 30.4.48, 28.2.50 (5.4.50).
Procédé basé sur la calcination de l’hydrate d’aluminium, 

do bauxites ou d’autres composés similaires d’aluminium. 
On ajoute aux matières initiales, autant que possible 
exemptes d’alcalis et finement divisées, un  ou plusieurs 
composés du phosphore favorisant la formation de cristaux, 
tels que l’anhydride ou l’ac. phosphorique, diverses espèces 
de phosphates d’ammonium, mais non des phosphates de 
métaux alcalins, également à l’état finement divisé, et on 
calcine le tout vers I 000-1 300° C pendant I à 5 heures.

A ssa rss o n  G. O. — Procédé de séparation du chlorure de 
potassium d'avec le chlorure de sodium. —' B Suéd 
N° 127.070. 8.8.47, 21.3.50 (3.5.50). '
On utilise la propriété du chlorure de potassium de for

mer avec du chlorure de calcium un sel double CaCL-KCl. 
On traite soit un  mélange solide de KC1 et de NaCl avec 
une sol. de CaCb, soit une sol. de KC1 et NaCl, avec CaCl-, 
sous forme de sel solide ou de solution. Après l’établisse
m ent d’un équilibre et éventuellement après évaporation, 
on obtient le chlorure de sodium è l’état solide, soit seul, 
soit en mélange avec un  sel double de chlorure de potas
sium et de chlorure de calcium, après quoi on extrait sépa
rément, d’une m anière appropriée, NaCl et KCl.

S vf.xska  C e l l u l o s a  A. T. — Obtention de lessives alca
lines hautement concentrées par décomposition d’amal
games d’alcali. — B. Suéd. N” 127.331. 11.4.42, 7.2.50 
(22,3.50). (.2 Priorités Allemagne, 24.5.41 et 31.3.42).
On préchauffe l’amalgame d’alcali à décomposer, par 

échange de chaleur connu, avec du m ercure reconstitué 
lors de la décomposition, amené en contre-courant de 
m anière que les quantités d’amalgame et de m ercure tra
versant l’échangeur de chaleur ainsi que l’apport d’eau 
à la tour de décomposition puissent être réglés de façon 
que se forme une lessive hautem ent concentrée.
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Essences et parfums
S a g a r a n  E. — De l'invalidité du principe de classification 

des odeurs. — Congr. sem i-am i. Soc. Cosm elic Chcm ., 
N ew -York. 8 décembre 1919.
Une revue générale des diverses classifications des odeurs 

révélé l’inconsistance et la variation des résultats. Un prin
cipe de classification, basé exclusivement sur la perception 
et l’observation, varie inévitablement avec le sujet et, du 
fait même de son principe, ne peut avoir de valeur.

Le système de Henning fut expérimenté cinq fois, sans 
concordance de résultats. Le système de Crocker-IIender- 
son a été soumis à trois tests principaux : dans deux cas, 
il s’est révélé tout à fait sans valeur ; une fois, cependant, 
les résultats étaient meilleurs, mais sur quatre observa
teurs, deux étaient les auteurs du système.

Au stade actuel de nos connaissances, nous ne sommes 
pas en mesure de classer les odeurs. Avant tout, il faut 
connaître l’odeur, en établir une sérieuse théorie. Peut- 
être, alors établira-t-on la nature de la perception des 
odeurs et un lien les liera-t-il les unes aux autres ?
CnocKF.n E. C. — Projet d’une classification des odeurs. — 

Congr. sem i-ann . Soc. Cosm elic Chcm ., N ew -York. 8 dé
cembre 1949.
La classification des odeurs est une chose réalisable, en 

adoptant le système Crocker-IIcnderson. Ce système est 
basé sur un principe d’ « épargne » : il rend possible 
l’intellectualisation des transmissions nerveuses et sa tra-

Wjiitby fi. S., W f.lt.m an  N., Fi.outz V. W. et Steriiens
II. L. — Polymérisation activée des polyamines. Com
paraison des polyalcoylène-polyamines. — Ind. a. Engng 
C hcm ., 1930. 42, N° 3, 443-436. Mars.
Parmi les aminés suffisamment actives pour provoquer 

une polymérisation rapide ;\ basse lemp. des peroxydes 
organiques en présence d’un catalyseur de la classe repré
sentée par l’hydroperoxyde de cumène, les polyamines de 
polyéthylène et de propylène se sont révélées les plus 
actives. L’activité des polyamines de polyéthylène est maxi
mum pour la lélraélhylènepentamine et la penlaélhylène- 
hexamine ; elle décroît ensuite pour les membres supé
rieurs. La dipropylènelriamine et la Iripfopylènetôtraminc 
sont plus efficaces que les polyamines d’élhylône corres
pondantes. Dans une émulsion de savon à 10"C, contenant 
0,21 % d’hydroperoxyde de cumène et 0,2 % de létraéthy- 
lène-penlamine technique, le styrène fournit un rendement 
de 73 % de polymère en une h. et un mélange de 70 p. 
de butadiène et”30 p. de styrène donnent un rendement 
de 70 % en 6 heures.
Boonstra B. S. T. T. — Résistance à la traction de caout

choucs synthétiques à des températures élevées ou infé
rieures à la normale. — India R ubber W ld, 1959, 121. 
N” 3, 299-302-313. Décembre.
L’essai des articles destinés îi être utilisés à des tem

pératures relativement élevées peut être effectué de deux 
façons : 1° lest à température ordinaire, sur des échan
tillons ayant été exposés à une température élevée (« heat 
aging ») ; 2“ test la température la plus élevée des 
conditions de service (high température strength). La 
comparaison des caoutchoucs naturels et synthétiques est 
effectuée facilement par la détermination du produit : 
résistance à  la rupture X  allongement la rupture. Les 
caoutchoucs synthétiques s'échauffant, davantage que le 
caoutchouc naturel en service dynamique — par exemple 
dans les pneumatiques — il y a lieu d’exiger d’eux une 
plus grande résistance à la température d’emploi. Or,

duclion en nombres de quatre chiffres. Des tests ont été 
effectués par diverses personnes avec des résultats variant, 
en moyenne, d’une unité pour chacun des quatre chiffres. 
Dans 80 % des cas, la moyenne d’erreur était inférieure à 
1,17 unités.
B a r a i l  L. C. et P e s c a t o r e  J. — Introduction à l’emploi 

des radioisotopes, dans la chimie des cosmétiques. —
Congr. sem i-ann. Cosm etic Ç hem .î N ew -Y ork . 8 décem
bre 1949.
Le but de cette étude est de savoir si les produits cos

métiques pénètrent dans la peau et à .quelle profondeur. 
On utilise des cosmétiques radioactivés par des isotopes qui 
peuvent alors être décelées par un compteur de Geiger.

Pratiquement, on prend un cold-cream USP, auquel 
on ajouté du carbone 14 ; on ]e fait pénétrer par massage 
sur la peau de lapins qu’on vient de raser, en faisant 
varier les temps d’application. On lave ensuite la peau à 
l’eau et au savon et on commence les mesures. Les temps 
d’application ayant varié de 1 mn à 7 h, les mesures 
n’ont, à aucun moment, permis de déceler la moindre 
pénétration dans la peau.

On peut en conclure que le spermaceti ne pénètre pas 
dans la peau. On pourrait, peut-être, obtenir une con
clusion différente avec d’autres produits cosmétiques, ceux, 
par exemple, qui contiennent des hormones, des dérivés 
d’iode ou de mercure.

Caoutchouc
dans le cas des caoutchoucs But.yl cl Néoprène, les pro
priétés mécaniques décroissent très rapidement quand la 
température d’emploi passe de 20 à 40’’C.

H o l t  W. L., Knox E. 0. et Rot» F. L. — Un appareil pour 
mesurer les allongements sous tension du caoutchouc. —
R ubber Age, Londres, 1030, 31. N” 2, 68.70.72. Avril.
Un ensemble de quatre appareils permet de déterminer 

les points de la courbe allongement-tension avec une pré
cision jamais atteinte. Un bloc muni de lames do rasoir 
découpe les échantillons de caoutchouc vulcanisé; un se
cond appareil imprime sur l’échantillon deux traces fines 
placées à 10 cm l’une de l’autre; un sphéromètre spécial 
mesure l’épaisseur moyenne du spécimen à 0,01 mm près. 
L’appareil principal enfin applique automatiquement les 
poids nécessaires pour produire une tension déterminée 
(en kg/m2) et permet de mesurer d’une façon précise 
l’allongement obtenu par addition de surcharges au temps 
voulu après application de la charge principale, et retour 
automatique de l’échantillon à sa position première.

N e l l e . n  A. II., D u n l a p  W. B. .Ir., G l a s e r  C. J. Jr. et L a n 
d e s  R. A. — L’action de l'ozone atmosphérique sur les 
pneumatiques pendant le stockage. — R ubber Age, N ew - 
York, 1930, 66. N° 6, 639-602. Mars.
Le caoutchouc vulcanisé subit, au cours du stockage, un 

craquage provoqué par l’ozone atmosphérique, par atta
que des doubles liaisons du caoutchouc naturel ou syn
thétique. Pour se protéger contre cette attaque il existe 
deux moyens : 1° incorporer au caoutchouc un composé 
qui se porte en surface et forme une barrière empêchant 
l’action de l’ozone, procédé peu recommandé pour les 
pneus en service ; 2“ emballage des pneus dans du papier, 
au cours du stockage. L’attaque par l’ozone diffère nota
blement d’un endroit à un autre et suivant la construc
tion et la ventilation des magasins de stockage. Le meilleur 
procédé de protection reste encore l’emballage des pneus 
dans du papier.
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B a r t o n  B . C. — L’emploi des agents oxydants dans la 
vulcanisation du caoutchouc. Procédé sans emploi d’oxyde 
de zinc. — Ind. a. Engng C hem ., 1950. 42, N° 4, 671- 
674. Avril.
On peut considérer que la vulcanisation est un procédé 

d’oxydation en deux étapes dans lequel l’oxyde de zinc 
forme des mcrcaptidcs de zinc par réaction avec les su If- 
hydrates du caoulcliouc formés au cours de la première 
étape. Ces mcrcaptidcs sont ensuite oxydés par le soufre 
des liaisons bisulfure.

Ce mécanisme a conduit à remplacer le soufre de la 
deuxième étape oxydante par des agents d’oxydation doux, 
rendant ainsi possible l’élimination de l’oxyde de zinc. On 
peut ainsi utiliser la dioxime quinonique, la N-nitrosodi- 
phénylamine, la bis-phénylimine quinonique, le bisulfure 
de 2 ,2'-dibenzolhiazyle et la sulfonamide benzothiazyl-2-mo- 
nocyclohexylc. Le caoutchouc renfermant des groupes suif- 
hydrates peut être vulcanisé uniquement avec des bisul
fures de thiazyle.
K i t c h e n  L. J., A l b e r t  II. E. et S m ith .  G, E. P. Jr. — Les 

phénols alkyles en tant qu’antioxydants ne provoquant 
pas la coloration du caoutchouc synthétique. — Ind. a. 
Engng C hem ., 1950. 42, N° 4, 675-685. Avril.
Ces antioxydants appartiennent au groupe des phénols- 

2.4.6, substitués et comprenant le 2.4-dimélliyl 6-di-lerl- 
oclyl-phénol, le 2.4-diméthyl-6-isobornylphénol et le 2.6-di- 
tert-bulyl-4-méthylphénol. Les meilleurs sont particulière
ment efficaces avec le caoutchouc synthétique des types N 
car, s’ils ne provoquent pas de coloration, ils sont presque 
aussi efficaces que les meilleurs antipxydanls d’amines se-

Matières grasses
G r a s s o  S . — Nouvelle méthode de purification chimique de 

la glycérine. — O learía, R om e, 1949. 3, N° 12, 885-887. 
Décembre.
Le procédé proposé consiste en un traitement par l’ac. 

sulfurique conc. et chaud, à 140", de manière h détruire 
les impuretés organiques telles que glucose, saccharine, 
gommes, dextrines, graisses, etc. On neutralise par la 
baryte, réchauffe à 110" et filtré à travers des résines syn
thétiques spéciales échangeuscs d’ions ; on décolore enfin 
le liquide très brun ainsi obtenu par du charbon actif 
pour avoir finalement une sol. limpide et incolore qui 
répond aux nonnes de pureté de la pharmacopée italienne. 
Un tel procédé, par sa simplicité et son prix de revient 
particulièrement bas, mérite de faire l’objet d’une étude 
comparative avec la méthode ordinaire de purification par 
distillation de la glycérine brute.
M o o r e  E. B. — Décoloration du suif par extraction li

quide, à l’aide de propane. — J. A m er. Oil C hem . Soc., 
1950, 27. N° 3, 75-80. Mars.
Le suif stocké à 55° est introduit il mi-hauteur de la co

lonne de fractionnement et le propane à la-base. La solu
tion de suif décoloré est soutirée par le haut de la colonne, 
tandis que les impuretés, l’eau, les matières colorantes et 
une petite quantité de glycérine mélangées avec du pro
pane sont évacués la base de la colonne. A la sortie de 
la colonne, la solution de suif décoloré entre dans un 
dispositif de réchauffage par de la vapeur ¡1 basse pression 
puis dans une chambre à vaporisation instantanée main
tenue sous pression : on élimine ainsi 95 % du propane 
qui retourne au stockage après passage dans un conden
seur; on répète une fois encore le môme traitement dans 
un autre réchauffcur et une autre chambre. Après élimi
nation finale des dernières traces de propane, le suif déco
loré est stocké.

condaires pour la protection des polymères et des vulcani
sais contre la dégradation oxydante. En étudiant le rapport 
qui existe entre la structure chimique des phénols alkyles 
et leur activité antioxydante, on constate qu’en général les 
phénols-2.4.6 trialkylés sont plus actifs que les phénols 
moins alkyiés et plus actifs que les phénols 3.4.6-alkylés 
correspondants.

W a k e f i e l d  L. B. et B e b b  R. L. — Agents inhibiteurs de la 
polymérisation du caoutchouc froid. — Ind. a. Engng  
Chem ., 1950. 42, N» 5, 838-841. Mai.
Dans l’ordre décroissant d’efficacité, le sulfure de dini- 

Irophénylbenzothiazyle, le chlorure de dinitrophénylpyr'i- 
dine et” le dinitrobenzènelhiol sont remarquables comme 
agents inhibiteurs de la polymérisation des systèmes re- 
dox.

La présence de groupes nilro est essentielle mais insuf
fisante en ellc-mèmc pour conférer aux composés un pou
voir inhibiteur ; par contre, leur solubilité dans l’huile 
n’est pas indispensable.

T h o m p s o n . I). C . et C a t t o n  N. L. — Résistance aux intem
péries des vulcanisats de néoprène. Influence des ingré
dients utilisés pour les mélanges. — Ind. a. Engng Chem .,
1950. 42, N° 5, 892-S95. Mai.
La résistance des vulcanisais de néoprène aux intempé

ries est accrue par addition de certains ingrédients tels 
que le noir de fumée et l’argile utilisés dans des proportions 
bien définies, landis que le blanc d’Espagne exerce une 
action défavorable même à doses faibles.

On récupère également le propane mélangé aux im
puretés à la base île la colonne de fractionnement.

Celte décoloration du suif par le propane, marque un 
progrès très net sur l’ancien traitement aux terres déco
lorantes ou aux agents de blanchiment, utilisé depuis de 
nombreuses années.
B l a i z o t  I’. et C u v i e r  P. — L’acide nordihydrogaïaréitique 

N.D.G.A. Préparation. Propriétés. Emplois. — O léagineux, 
Paris, 1949 et 1950. 4 et 5, N0“ 12, 2 et 3, 726-727, 
96-100 et 164-167. Décembre, février et mars.
Le N.D.G.A. est obtenu par traitement des feuilles et des 

petits rameaux du Larrea divaricata, arbuste qui croît 
spontanément dans les régions désertiques des états du 
sud des E.-U. ainsi qu’au Mexique et qui est connu sous 
le nom de « créosote bush ». C’est une poudre blanche 
cristalline de formule brute ‘CisIImCL de p. f. 184°C, 
soluble dans les huiles et les graisses (5 % à 120°C, 1 % 
à la temp. ordinaire), dans la glycérine 10 %, dans le 
proplènc-glycol 15 %, dans le monooléate de glycéryle

Le N.D.G.A. a été essayé d’abord comme anti-oxygène du 
saindoux. Des concentrations de l’ordre de 0,1 %“ ne don
nent ni goût, ni odeur, et les propriétés de la matière grasse 
sont peu altérées ; à des concentrations très supérieures 
à celles qui sont nécessaires pour stabiliser le saindoux, le 
N.D.G.A. est physiologiquement inoffensif. Des synergisles 
tels que l’acide citrique, l’acide ascorbique sont généra
lement employés à très faible dose pour augmenter l’acti
vité du N.D.G.A., l’action anti-oxygène de la combinaison 
de N.D.G.A. avec un synergiste est plus grande que la 
somme des effets anti-oxygènes des inhibiteurs employés 
individuellement. Le mélange N.D.G.A.-acidc phosphorique 
a une activité au moins égaie à celle du mélange N.D.G.A.- 
acidc nitrique.

Vol. 64. — N ' 3.
Septem bre 1950.



M A T IÈR ES  G R A S SES CHIMIE &
INDUSTRIE

Le N.D.G.A. s’est montré très actif pour la protection 
du carotène dans les graisses ; il stabilise la vitamine A 
sur laquelle il semble exercer une action anti-oxygène 
très nette. Son usage s’étend à de très nombreux produits 
et en premier lieu aux graisses animales et végétales ; on 
l’emploie également dans les produits laitiers et les huiles 
de poissons, dans les jus d’oranges et de citrons, etc. Cet 
antioxydant est non toxique, il possède une très haute 
efficacité permettant l’emploi de très faibles quantités ; 
c’est un produit naturel ne provoquant aucun changement 
dans les couleurs, le goût et l’odeur des corps avec lesquels 
il est employé.

On dose le N.D.G.A. par colorimétrie en utilisant le 
réactif de Emmerie et Engel employé pour le dosage de 
la vitamine E (résultats à 2 % près, méthode généralement 
utilisée pour déterminer la teneur en N.D.G.A. dans les 
feuilles de L arrca divaricala) ; on utilise encore la méthode 
à l’indophénol et la méthode au chlorure d’azote.
S c i p i o n i  A. — Les cires synthétiques. — Chim ica c Ind.,

Milan, 1950. 32, N" 4, 1G1-1G4. Avril.

S a n d e r s  H. L. et L a m b e r t  J. M. — Etude pour l’obtention 
d’une plus grande précision dans l’essai de nettoyage du 
coton. — J. A m er. OU cliem . Soc., 1950. 27, N° 5, 153- 
159. Mai.
En vue d’obtenir une prévision plus grande dans les 

résultats d’essai de nettoyage du colon, il convient d’ap
porter un soin particulier à la composition des impuretés 
à apporter au tissu. Les impuretés à essayer ont été « stan
dardisées » et contiennent des solides — poussières, terre, 
cendres, etc., des liquides — huiles,- etc. — et des colorants. 
Les conditions d’imprégnation du coton par les impure
tés sont bien déterminées. Les essais de lavage sont effec
tués dans des machines à agitateur oscillant. L’effet du 
lavage est mesuré par détermination du pouvoir réflé
chissant du colon sale et du colon lavé.

H u s s a i n  S. A. et D o i . i . e a r  F. G. — Nomogrammes pour 
calculer la composition en acides gras d’huiles et de grais
ses, â partir des indices d'iode et de thiocyanogène. — 
J. A m er. Oil cliem . Soc., 1950. 27, N° 6, £00-210. Juin.

W r i g l e y  A. N . et Z i h f  M. —  La styrénation de l'allylsu- 
crose améliore ses propriétés en tant que matière de 
revêtement. — Off.  D igest Red. Paint a. Varn. Prod. 
C lubs, 1950, N° 303, 302-308. Avril.
Se basant sur la copolymérisation des huiles siccatives 

et du styrène avec un mélange slyrône/mélhylslyrène, 
on a pu réaliser de façon similaire la styrénation de l’al- 
lylsucrose dont les propriétés sont bien connues comme 
matière de revêtement. De nombreux essais ont permis 
de déterminer les proportions de produits à mettre en 
présence, la nature du catalyseur, la temp. de réaction 
afin d’obtenir un produit final qui, après cuisson à 150°C, 
donne un film ayant une résistance remarquable à l’eau 
chaude, aux solvants cl aux alcalis.

Brevet
B u i t e i . a a r  F. — Procédé de fabrication de l’essence 

d’orient. — B. Norv. N" 7G.S00. 12.10.4S, 8.5.50 (22.5.50). 
On traite différentes matières premières, telles que des 

poissons, des écailles de poissons, des vessies natatoires ou 
d’autres parties blanches argentées de poissons, de guano 
ou d’insectes, par un milieu de suspension constitué par 
un liquide non miscible à l’eau et ayant, à chaque étape 
du traitement, une densité (1,1-1,3) telle que les cristaux 
de guanine y restent en suspension, tandis que les substan

Peintures et vernis
ces mucilagincuses remontent à la surface et peuvent ainsi 
être facilement séparées.

Livre
(Cote 200.349)
A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  T e s t i n g  M a t e r i a l s  A.S.T.M. — Stan- 

dars on Paint. Varnish, Lacquer and related Products
(Committce D-l). — I vol. 15,5 x 23, XVI +  664 p., 
fig.. A.S.T.M. Philadelphie, 1950. br. 4,85 dol.
L’ASTM a réuni dans cette brochure les normes les 

plus récentes relatives aux peintures, vernis, laques et 
produits similaires. Elles concernent les propriétés, la 
composition et les méthodes d’essai ayant trait aux pig
ments (minéraux, métalliques, à pouvoir couvrant, etc.), 
ainsi qu’à leurs méthodes générales d’essai (densité, alca
linité, absorption des huiles, etc). Elles s’adressent égale
ment aux huiles et agents siccatifs ainsi qu’aux diluants, 
aux vernis (à base de gomme laque et autres vernis), aux 
laques et composés similaires, de même qu’aux méthodes 
générales d’essai (résistance à l’abrasion, point d’aniline, 
point éclair, etc.) pour ces produits et pour les peintures 
de signalisation routière.

Un grand nombre de spécifications louchent aux essais 
de résistance aux intempéries, aux compositions à luter, 
aux dérivés résineux de la gomme du pin (colophane, 
produits liquides). a .  c .

Produits pour l'écriture et l'impression graphique

Z e t t i . e m o y e r  A. C. cl N a c e  D. M. — Emploi d’agents d’ad
dition à base d’amines pour prévenir la perte de sicca
tivité des encres d'imprimerie au vieillissement. — Ind.
a ■ Engng C hcm ., 1950: 42, N°. 3, 491-495. Mars. 
L’emploi du DMP-30 [2,4,6-tri (diméthylamino-méthyl) 

phénol] à raison de 1 à 2 % par rapport au pigment, a été 
trouvé le plus efficace en même temps que le plus prati
que. Le DMP-30 est presque complètement adsorbé par le 
pigment et la teneur en cobalt adsorbé n’est pas diminuée 
par sa présence. L’efficacité du DMP-30 est due à ce qu’il 
modifie la nature acide de la surface du pigment.

Vol. 64. — N* 3.
Septem bre 1950.

B e u e r l e  R. et H a r t m a n n  M. — Expériences pour l’étude 
du processus de séchage des encres d’imprimerie. — A n- 
gew . C hcm ., 1950. 62, N° G, 143-144. 21 mars.
Le temps de séchage de l’huile de lin, un des principaux 

constituants des encres, n’étant pas constant, on a cherché 
comment ce processus était influencé par les conditions 
ambiantes. Sans d’ailleurs arriver à des conclusions pré
cises, on a déjà pu constater que la lumière blanche est 
plus favorable que la lumière colorée. Contrairement à ce 
que l’on croyait jusqu’alors, il est possible que l’oxygène 
ne soit pas indispensable et qu’une atm. de C02 ou d’azote

333



CHIMIE &
INDUSTRIE PRODUITS POUR L'ÊCRITURE ET L'IMPRESSION GRAPHIQUE

active le mélange. Par contre, il est certain qu’une atm. 
humide est nuisible au séchage des encres bien qu’on ne 
connaisse pas encore les causes de ce phénomène.
C aiin  L. —  Papier pour l’essai préalable de l’absorption 

d’encre. — A m er. In k  M akcr, 1950. 28, N° 5, 41-63. 
Mai.
Les essais d’absorption d’encre, basés sur la comparai

son de taches obtenues avec une même encre sur le papier 
étudié et un papier d.’absorption connue, ne donnaient 
que des résultats approximatifs. On a mis au point un 
densitomètre qui, grâce à un micro-ampèremètre fixé sur 
le circuit, permet d’évaluer quantitativement la lumière 
réfléchie dans les différents cas.
B o w l e s  R. F. — Les tendances de la recherche dans le do

maine de l’encre d'imprimerie. — J. OU a. Col. Chem . 
/Iss., 1930. 33, N° 356, 72-76. Février.
La connaissance plus approfondie de la manière dont une 

encre d’imprimerie est employée permet d’appliquer des 
principes scientifiques à la préparation de nouvelles encres 
utilisables dans de nouvelles machines fonctionnant à plus 
grande vitesse ou au cours de nouveaux procédés d’en

crage. On prépare ainsi des encres possédant des carac
téristiques de coloration particulières, un fini, une adhé
sivité améliorées, et qui sèchent par évaporation, par pré
cipitation ou par absorption sélective. Des recherches dans 
le domaine des phénomènes inlerfaciaux amèneront sans 
aucun doute des modifications profondes dans la technolo
gie des encres de l’avenir.
F a h t s  A. G. — Au sujet de recherches s u r  les encres d’im

primerie. — Istan bu l Univ. Pen Fak. Mccmuasi, 1950. 
15, N” 1, 65-81. Janvier.
Les propriétés des encres d’imprimerie, quant à la ten

dance à « filer », sont éprouvées sur une petite presse par 
pesée de l’encre écoulée des rouleaux. On constate que la 
tendance à « filer », diminue si l’encre peut séjourner un 
certain temps sur les rouleaux. La viscosité de l’encre n’in
flue pas sur le filage.

Les encres non-filantes montrent, après dilution, au 
microscope, un vif mouvement brownien. Les encres filantes 
s’agglomèrent. Ces dernières subissent également une dimi
nution sensible de la constante diélectrique lorsqu’elles 
sont soumises à des forces de cisaillement. Cette variation 
est réversible.

Cellulose, papier
Fabrication

B e r g s t r o e m  J. — Echantillonnage et dosage de la substance
sèche de la pâte de bois. — S vcn sk  Pappcrs-T idn ., 1950.
53, A"’ 11, 293-303. 15 juin.
La méthode britannique d’échantillonnage est satisfai

sante, les méthodes américaine et française ne le sont pas. 
Les erreurs peuvent être calculées par une méthode sta
tistique, â condition de partager les échantillons en un 
certain nombre de groupes dont chacun est essayé séparé
ment. Le nombre d’échantillons nécessaire pour obtenir 
une précision donnée dépend surtout de l’importance des 
variations du poids de la substance sèche et du poids des 
halles. Des formules donnent le nombre de balles et 
d’échantillons nécessaires. Dans la plupart des cas on peut 
diminuer le nombre de balles en augmentant le nombre 
d’échantillons pris dans chacune d’elles. Le dosage de la 
matière sèche donnant des résultats différents dans les 
échantillons prélevés, on ne peut guère obtenir des nom
bres exacts sans appliquer une méthode statistique. Si on

ne dispose que d’un faible poids d’échantillons il faut 
prouver qu’il a une signification statistique.
I I a n s e n  O. — Le rôle des résines de mélamine dans l’indus

trie papetière. — P apier, D arm stad t, 1950. 4, N° 9/10,
137-144. Mai.
Des recherches ont eu pour but de trouver un produit 

qui, introduit dans la pile hollandaise, conférerait au pa
pier la solidité à l’état humide. Les méthylolmôlamines, 
dont on étudie les préparations, propriétés et modes d’em
ploi en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis doivent per
mettre la sol. du problème. Elles sont insolubles et em
ployées sous forme de dispersion. Les papiers obtenus sont 
imperméables à l’eau mais non hydrophobes ; on peut y 
écrire à l’encre et ils peuvent servir à faire des nappes et 
tentures lavables. Ces résines pourront servir de colle dans 
l’industrie de la chaussure, pour la pose de papier peints, 
la fabrication de stratifiés en bois. Elles sont thermo- 
durcissables, stables à la lumière et inodores.

Matières plastiques. Fibres artificielles
Matières plastiques pour moulage

N o w a k  F. — L’importance des siliconés au point de vue 
de l’électrotechnique. — K unststoffe, 1930. 40, N° 6, 
177-182. Juin.
Les siliconés, produites maintenant industriellement, sont 

des isolants électriques de premier ordre. Ils sont ther
mostables. Jusqu’à 180° ils ne perdent pas leurs propriétés
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isolantes ou diélectriques. Certains dérivés permettent 
même d’atteindre 250°. Les huiles à basé de siliconés sont 
peu oxydables, leur viscosité varie peu avec la tempéra
ture. Certaines siliconés sont élastiques et peuvent rem
placer le caoutchouc. On emploie encore avec succès des 
résines et laques à base de silicone.

Vol. 64. — N" 3.
Septem bre 1950.
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T iü .n iu s  K . — La stabilité d u  chlorure d e  polyvinyle. —
Kunslsloffe> 1930. 40, N“ 0, 191-193. Juin.
Lors de l'utilisation du chlorure de polyvinyle on cons

tate souvent une décomposition caractérisée par le départ 
de IIC1. La stabilité dépend des agents émulsionnànts, du 
degré de polymérisation cl de la température. Certaines 
substances jouent un rôle de stabilisateurs. Les dérivés du 
phénol confèrent une thermoslahilité accrue. Les éthers 
salieyliqucs retardent la dégradation pholochirniquc. Le 
phosphate disodique, certains silicates alcalins ont égale
ment une action stabilisatrice.

Texllles

W i n k l e r  W. — Méthode rapide pour déterminer jusqu’à 
quel point les celluloses pour fibres artificielles se prê
tent à la fabrication de viscose. — K unstscide a. '/.cll- 
w olle , 1950. 28, N" 5, 153-135. Mai.
La cellulose humide est traitée par une sol. diluée de

Textiles,
Wengraf P. — Progrès réalisés dans le domaine des tissus 

ne se rétrécissant pas. — Textil-Bdsch., 1930. 5, N° 2, 
49-58. Février.
La plupart des méthodes d’apprêt sont basées sur le 

traitement de la fibre par des aldéhydes ou des substances 
formant des résines. Ou admet, en général, que l’effet anti- 
rétrécissant de l’apprêt est dû à une rupture de la liaison 
-S-S- sensible aux alcalis, et à une fixation de groupes 
nouveaux sur les radicaux. Dans le cas de la cellulose, 
on admet la formation de valences secondaires empêchant 
le « vrillage » de la fibre. L’effet purement physique de 
la résine durcissante intervient également sans doute. 
Dans le cas de la laine, on attribue l'effet antirétrécissant 
à une dégradation de la chaîne cvstinique avec fixation 
des radicaux sur d’autres groupes résistant aux alcalis. Il 
y a également un effet physique de certains apprêts qui 
suppriment les écailles en dents de scie de la fibre et em
pêchent ainsi leur migration.

C i i u r c h  J. M ., L i t t l e  R . W. et C o p p ic k  S. —  A p p r é c ia t io n  
d e s  t i s s u s  r é s i s t a n t  à l ’i n f l a m m a t io n .  — liul. a. Engng 
Cliem ., 1930. 42, N" 3, 418-427. Mars.
L’étude des tissus ignifugés comporte toute une série 

d’essais en vue de déterminer : l’étendue de la propagation

C r e a s y  J. — Emulsions à base de nitrocellulose pour le
finissage du cuir. — J. Soc. Leather T rades’che in., 1950.
34, N° 3, 113-116. Mars.
Les émulsions de nitrocellulose présentent sur les laques 

ordinaires l’avantage de donner une couche plus unie sur 
cuir; de permettre la vaporisation à une concentration en 
nitrocellulose trois fois plus forte, la couverture voulue 
étant obtenue avec une seule couche; d’être plus écono
miques.

Les laques peuvent être émulsionnées avec des savons 
et huiles solubles, des colloïdes protecteurs étant ajoutés 
mais ceux-ci doivent être incorporés en trop faible dose 
pour assurer la stabilité.

Vol. 64. — N" 3.
Septem bre 1900.

Brevet
S v k n s k a  O u e s i . a g e r i a k t i e b o i . a g e t .  — Procédé de ramollis

sement du chlorure polyvinylique et des composés simi
laires par des esters mixtes phtaliques. — B. Suéd. 
N» 126.947. 26.3.47, 20.12.49 (23.1.50).
On ajoute au chlorure polyvinylique un ester mixte de 

l’ae. phtnlique dans, lequel un groupe carboxyle est esté- 
rifié avec un alcool monovalent, ne contenant aucune liaison 
élhérêe, l’autre groupe carboxyle étant estérifié avec du 
glycol ou du polyglycol en partie éthérifiés.

artificiels

vert malachite pendant 15 minutes. Après essorage on sè
che la masse à i05°C. Suivant la coloration obtenue, la 
cellulose est plus ou moins apte à la fabrication de la vis
cose. La couleur idéale est un bleu cluir.

blanchiment et teinture
de la flamme produite au cours de la combustion du tissu ; 
la vitesse de combustion, la durée de l’incandescence rési
duelle, ces trois déterminations étant faites horizontale
ment, verticalement ou sous un angle de 45". On détermine 
également la tenue des produits ignifuges sur les fibres en 
soumettant les fibres traitées à un lessivage à l’eau du robi
net et à l’eau de mer, à l’action de la sueur et de solutions 
détergentes ; on a étudié également le comportement des 
fibres traitées au stockage et leur tenue en service; ces 
différents essais sont complétés par des mesures de résis
tance et de porosité des tissus et par des déterminations 
d’effets physiologiques tels que : toxicité, abrasion de la 
peau et chaleur emmagasinée par le port de ces tissus 
ignifugés.
H e v d e r  J. A. et S a n d o r  G. N. — Critique et pratique du

procédé de teinture au moyen de 1’ « acide de cuve ».
— T e x lU - l td s c h 1950. 5, ¡\’° 5, 179-186. Mai.
Le procédé de teinture au moyen de « l’acide de cuve » 

possède l’avantage de permettre l’obtention d’un grand 
nombre de coloris stables. 11 est économique et permet 
l’apprêt. L’absence d’acide fort est favorable à la sauve
garde du tissu. Son emploi est cependant délicat. En plus 
d’un pif précis, chaque cas nécessite des conditions sévères 
de lemp. et un grand nombre de tours de main.

Tannerie
Certains dérivés de l’acétate de polyvinyle tels que l’acé- 

lale-maléate, possèdent un pouvoir remarquable pour émul- 
sionner la nitrocellulose. La sol. aq. à 3 % de telles rési
nes est agitée à grande vitesse (1.000 t à la minute) et 
une laque cellulosique y est ajoutée dans le rapport de 
3 à 1.
W i n i i k i m A. H . el D o h e r t y  E. E. —  Les tannages dial

déhyde-résine. — J. A m er. L ea ther ch a n , Ass., 1950 
45, N” 3, 122-130. Mars.
Le but de la méthode est d’agir avec une substance à 

petite mol. (glyoxal) pénétrant vite dans la peau, puis de 
fixer sur celle-ci une grosse mol. obtenue par résinifica-
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TANNERIE

lion ultêrièure. On tanne avec 3,6-4,5 % de glyoxal pur et 
on neutralise à pli 7-8. Puis on foule avec une sol. conc. 
neutre d’urée, de formol et de sel. La résinification s’opère 
en suspendant les peaux dans une atm. d’ac. acétique jus
qu’à ce que la tranche prenne un pli de 3-3,5. Une seule 
fonction aldéhyde du glyoxal se combine avec la substance 
(peau), l’autre est disponible pour la résinification et s’ajoute 
au formol. En fait, la quantité d’urée utilisée est en excès 
par rapport à celle de formol. Toutefois, on ne peut se 
passer de formol. La résine urée-formol s’attache au com
posé glyoxal-eollagènc grâce à la fonction aldéhyle parti
cipant à la résinification.

La résine formol-urée formée in  situ  donne un cuir plein 
plais dur ; on l’assouplit en introduisant une amine pri
maire.

Stuewk A. IL et Lou.au R. Ai. — Etude du tannage végé
tal. IX. Bisulfitation de l’extrait de québracho. — .1. A m er. 
L eather chem . Ass., 1950. 45, N° 4, 195-203. Avril.
Le temps nécessaire pour la solubilisation du québracho 

est inversement proportionnel à la quantité de bisulfite 
utilisée.

Trois modes de fixation de Tac. sulfureux peuvent être 
envisagés : 1° formation d’eslers-sulfiles ; elle se fait rapi
dement et n’est pas influencée de manière appréciable par 
la durée du chauffage ou le degré de sulfitation ; 2° for
mation d’ac. hydroxysulfonique ; elles est favorisée par 
la durée, la temp, et l’excès de bisulfite ; 3° formation 
d’ac. sulfoniques vrais sur laquelle ces mêmes facteurs agis
sent ; dans les conditions les plus poussées elle devient aussi 
importante que la réaction (2°).

Pour solubiliser complètement le québracho à la concen
tration de 4 g de tanin au litre, il suffit de 4 à 5 % de 
bisulfite et d’un chauffage de 24 heures.

Kiutzinger C. C. — Etudes préliminaires sur les effets 
produits par un entreposage prolongé sur les peaux sa
lées humides. — J. A m er. L eather chem . ,-tss., 1950. 45, 
N° 4, 203-210. Avril.
On a comparé des cuirs épais salés avec du sel conte

nant 3 % de ftuosilicate de sodium aux cuirs salés avec du 
sel seul. Après huit mois de conservation, les témoins pré
sentaient de Téchauffe rouge et sentaient l’ammoniaque 
tandis que les échantillons d’essai avaient bon aspect.

Le pourcentage d’azote volatil était de 0,103 % pour 
les peaux d’essai et celui d’azote exlractible de 1,60 %.

Colles et gélatines
Eiilehs J. F. — Le collage des métaux au moyen de résol 

sodium-phénol. — K unstsloffe, 1950. 40, N° 5, 151-157. 
Mai.
D’après les mesures effectuées, les conditions suivantes 

influent sur la résistance de la résine à la déchirure : 
durée du durcissement et du durcissement préalable de la 
résine ; température du durcissement ; épaisseur de la 
couche de colle ; mode de nettoyage de la surface du mé
tal ; étal de condensation et vieillissement de la résine ; 
teneur en NaOII de la colle. La solidité du collage dépend 
de la formation de complexes entre les oxydes ou hydroxy
des des métaux et les molécules en chaîne des résols.
Blake J. N. et Plaster F. II. — La formation d’une colo

ration dans la fabrication de la gélatine. — J. Soc. Lea
th er Trades’chem ., 1950. 34, N° 5, 177-186. Mai.
On constate un noircissement quand on chauffe une 

sol. de gélatine avec de petites quantités de sucres. Sauf 
pour le sucre ordinaire, il augmente avec l’élévation du 
pli entre pli 4 et 6 . On a trouvé, dans la gélatine, des 
teneurs exprimées en lactose de 0,40 à 0,68 % et dans la

Pour les témoins on avait respectivement 1,28 % et 3,21 %; 
ceux-ci avaient donc subi une attaque des bactéries.

Des peaux bien salées doivent avoir une proportion de 
32 à 34,5 % de sel par rapport à l’humidité. Des pourcen
tages plus bas indiquent un excès d’humidité, des pour
centages plus élevés une dessiccation excessive.
K a n a g y  J. R. et V i c k e r s  R. A. — Facteurs susceptibles de

modifier la perméabilité du cuir à la vapeur d’eau. —
J. A m er. L ca ther chem . Ass., 1950. 45, N° 4, 211-242.
Avril.
La perméabilité diminue avec l’épaisseur du cuir et sa 

teneur en matières grasses. La couche fleur constitue une 
zone plus imperméable. La perméabilité augmente linéaire
ment avec I humidité relative ; elle est moindre à 45"C 
qu’à 30°C. Si Ton imprègne le cuir avec des substances 
polaires, telles que : huile sulfonée, résines acryliques, 
la perméabilité est peu affectée. Le caoutchouc la diminue 
nettement et un mélange gras (paraffine, moellon et grais
ses) encore plus. Avec une très faible concentration de ce 
dernier, il se forme une membrane à la surface qui est 
presque imperméable grâce probablement à l’obturation 
par la graisse des pores, même les plus petits. Le caoutchouc 
et les résines ne paraissent capables que de boucher les 
gros pores, laissant libres les plus petits.

Ces résultats et ceux obtenus sur d’autres points de 
l’élude laissent penser que la vapeur d’eau est transmise 
à travers le cuir par conduction sur la surface ou par quel
que forme de diffusion activée.
HouGir, A. T. — La résistance des cuirs à l’huile chaude et

la préparation de cuir convenant pour les joints d’huile.
— J. Soc. L eather Trades'chem ., 1950. 34, N° 4, 13S-149.
Avril.
Un cuir de tannage végétal approprié est capable de sup

porter dans l’huile une temp. de 175° pendant une période 
prolongée. Les tanins catéchiques (à l’exception du palé
tuvier) confèrent une meilleure résistance que les tanins 
pyrogalliques (à l’exception du myrobolan). Il semble y 
avoir parallélisme, pour les cuirs tannés avec différentes 
matières tannantes, entre leur résistance au chauffage 
dans l’huile et leur humidité.

Le cuir chromé possède un moins bon comportement 
dans l’huile chaude ; on l’améliore en le retannanl au qué
bracho sulfilé. Plus la teneur en chrome est élevée, plus la 
résistance à l’eau bouillante s’améliore, mais moins la ré
sistance à l’huile chaude est forte.

peau séchée à l’air 0,95 %. En définitive la présence de 
sucres dans les colles de tannerie peut influer sur la colo
ration de la gélatine, mais on n’a pas la preuve que ce 
soit le principal facteur.

Livre
(Cote 80.467)
A m e r ic a n  S o c i e t y  f o u  T e s t in g  M a te u ia i . e s  A.S.T.M. —

Standards on Adhesives (Commiltee D-14). — 1 br.
15 X 22,5, 60 p., A.S.T.M., Philadelphie, 1950, br.
1.25 dol.
Recueil de 15 spécifications (normes et projets) concer

nant les adhésifs, relatives à leur résistance aux agents 
chimiques, à leurs propriétés en traction, à leur pouvoir 
d’adhérence (essais d’arrachement, de cisaillement en ten
sion et en compression) et à leur viscosité. Outre quelques 
définitions de terme se rapportant aux adhésifs, on a joint 
des méthodes pour l’échantillonnage et l’analyse de latex 
de caoutchouc (naturel et synthétique), ainsi "que d’adhé
sifs solides et liquides à base de ces matériaux.

a. c.
Vol. 61. — K*3.
Septembre 1950.



Sucrerie. Féculerie
M i c i i e n e r  J. W.i Frrcii B. et R o b e r t s  lï. J. — L'échange 

d’ions en sucrerie de betterave. — Ind. a, Engng Chem ., 
1960. 42, N° 4, 643-647. Avril.
L’échange d’ions a été appliqué avec succès pour la 

purification des jus de seconde carbonatation, des sirops 
d’eaux mères intermédiaires (green sirups), et des mé
lasses. Si l’on envisage l’étape de la récupération du sucre, 
il j  a avantage à utiliser le traitement par échange d’ions

le plus rapidement possible. L’application du traitement 
pour la purification des jus sucrés permet d’obtenir une 
récupération plus importante de sucre blanc, de réaliser des 
extractions jusqu’à 93 %, d’éliminer plus parfaitement la 
coloration, d’obtenir du sucre blanc à faible teneur en 
cendres, d’obtenir deux ou trois cristallisations au lieu 
d’une, de revaloriser les sous-produits, d’obtenir des mé
lasses comestibles, etc.

Industries des fermentations
Levures .

M e n z i n s k y  G. — Facteurs influant sur le métabolisme et la 
croissance de Saccharomyces> ccrevisiac (levure haute) 
dans des conditions aérobies. — A rk. K em i, 1960. 2, 
N° 1, 1-94.
Ils sont avant tout d’origine biochimique. Les réactions 

assurant l’alimentation de la levure et où figurent le sucre 
et l’ammoniac

CclIiiOo -l- 6 Oa - G GO» + 6 ILO 
et CelIuOa +  NIL - >  COa + protéines, 

doivent être réglées de telle sorte que la quantité d’ox}r- 
gène consommé soit équivalente à la quantité de gaz 
carbonique dégagé (coefficient respiratoire voisin de 1). 
Un quotient respiratoire élevé indiquerait la formation

d’alcool. La synthèse de la levure sera donc dirigée con
formément aux réactions précédentes par des additions 
convenables de sucre. Les quantités et qualités de semences 
de levure utilisées jouent un rôle important dans la déter
mination de la croissance. La présence de vitamines, et par
ticulièrement de biotine, permet d’obtenir les meilleurs 
rendements. Si on utilise des mélasses comme substrat, 
leur composition chimique a beaucoup d’importance no
tamment leur teneur en « facteurs de croissance ». Le pII 
du substrat en fermentation est pratiquement sans influence 
sur la croissance de la levure dans le domaine compris 
entre 4 et G. Enfin, la dilution et l’aération du moût agis
sent aussi sur le rendement.

Matières alimentaires
Laiterie

Pritny N. A. et Doan F. J. — Méthode à l’acide picrique 
pour le dosage simultané du lactose et du saccharose 
dans les produits laitiers. — J. D airy S e l , 1960. 33, N° 3, 
17G-I8o. Mars.
De la méthode colorimétrique pour le dosage des sucres 

par la réduction de l’ac. picrique ou du picramate de Na, 
une méthode colorimétrique photoélectrique  a été décrite, 
méthode qui permet de doser simultanément ou séparé
ment le lactose et le saccharose dans les produits laitiers. 
La méthode est empirique, simple et rapide.
T m a l e r  II. — Pour et contre l’irradiation du lait. —- Dtsch. 

L eb cn sm itte l-lid sch .. 1960. 46, N° S, 107-108. Mai. 
L’irradiation du lait à la lumière u. v. (p.ex. une demi-sec. 

à des radiations de 2.600 à 3.000 A) provoque une augmen
tation notable de la teneur en vitamine D qui peut attein
dre alors 30 y par litre et cette circonstance milite en 
faveur du traitement du lait aux rayons u.-v. afin de lui 
conférer des propriétés antirachitiques. On a indiqué, par 
ailleurs, que ce même traitement provoquait la destruction 
de substances utiles à la croissance du nouveau-né et en 
particulier de la vitamine C, et qu’à ce titre l’irradiation 
du lait serait préjudiciable. Il semble cependant que cette 
destruction, si elle a lieu, ne se produit que dans une très 
faible proportion. La qualité même du lait (sa teneur en 
matières grasses notamment) intervient dans le succès 
même de l’irradiation ; celle-ci doit être associée à l’amé
lioration et à l’accélération du transport du lait et à l’amé- 
lioralion des conditions d’hygiène de ce dernier.

Vol. Ci. — N- 3.
Septem bre 1950.

B eau  T. — L’action bactériostatique exercée par les strepto
coques lactiques sur les bacilles de l’acide butyrique. —
M ilchwissenschaft, 1960. 5, N° 6 , 149-163. Mai.
On est parvenu à isoler une souche de bactéries lactiques 

du groupe St. faccalis qui, placée dans un milieu nutritif, 
sécrète des antibiotiques résistant à la chaleur et aux 
acides et qui peuvent détruire les bacilles butyriques. En 
ce qui concerne l’application pratique de cette découverte 
les possibilités suivantes sont offertes : 1° La souche sécré
tant les antibiotiques peut être utilisée comme promoteur 
d’acidité que l’on ajoutera en tant que tel au lait à trans
former en fromage ; 2° L’antibiotique peut être ajouté di
rectement au silo contenant le fourrage en cours de fer
mentation.
N itsc iim an n  II. et Z a ii i .e r  P. — La présure et son action 

sur la caséine du lait. III. Se forme-t-il au cours de la 
coagulation du lait des substances activant le caillage ?
— l le lve t. Chim . A cta, 1960. 33, N" 4, 864-867. 16 juin. 
11 n’est pas impossible que la coagulation du lait con

sidérée dans son ensemble se déroule suivant un processus 
autocatalytique. Ceci est même sûrement le cas lorsque 
l’on prend comme critérium de la marche de la réaction, le 
grossissement des particules qui précède la floculation gros
sière et. peut être facilement enregistrée par voie optique. 
Des mesures de dispersion effectuées sur des laits convena
blement dilués après addition de présure donnent des 
courbes en S lorsqu’on représente les variations de l’inten
sité de la lumière en fonction du temps.
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Distillation pyrogénée.
Combustibles liquides dérivés de combustibles solides.
F a s s in a  Mme, née à t t k l e n  Laure el. F a s s in a  L. — Per

fectionnements aux méthodes classiques d’épuration du 
gaz d’éclairage par l’utilisation et le conditionnement 
d’un nouveaux choix de matières premières et demi- 
premières. — 1?. F. h“ 54.709. 27.2.46, 12.1.50, 28.7.50 
(;lre Addition au B. F. n" 932.323).

S o c i é t é  C h im iq u e  d e  G e r l a n d  (S. A.). — Procédé de sépa
ration de la naphtaline et appareillage pour sa mise en 
œuvre. — B. F. n" 963.647. 8.3.48, 4,1.50, 17.7.50.

S t a n d a r d  O i l  D e v e lo p m e n t  Cy. — Procédé de traitement 
de solides carbonés. — B. F. n° 963.980. 30.3.48, 18.1.50,
20.7.50 (2 Priorités Etats-Unis 17.5.47).

Gaz à l'eau. Gaz de gazogène.
Autres gaz combustibles.

H o u i l l è r e s  d u  B a s s in  d u  N o r d  e t  d u  P a s - d e - C a la i s .  —  
Catalyseurs pour l’épuration des gaz de synthèse conte
nant de l’hydrogène. — B. F. n° 964.091. 11.3.48, 18.1.50,
3.8.50.

H o u i l l è r e s  d u  B a s s in  d u  N o r d  e t  d u  P a s - d e - C a la i s .  —  
Catalyseur à base d’argent pour l’épuration des gaz de 
synthèse contenant de l’hydrogène. — B. F. 11“ 964.090.
11.3.48, 18.1.50, 3.8.50.

Hydrocarbures et pétroles synthétiques.
S t a n d a r d  O ï l  D e v e lo p m e n t  Cy. — Procédé d e  t r a i t e m e n t  

d e s  c o m b u s t ib le s .  — B. N. n° 54.754. 21.5.46, 12.1.50,
1.8.50 (lrc Addition au B. F. n" 914.559) (Priorité Etats- 
Unis 8.8.45).

S t a n d a r d  O i l  D e v e lo p m e n t  Cy. — Synthèse d e s  hydrocar
bures. — B. F. n° 963.448. 17.3.48, 4.1.50, 10.7.50 (Prio
rité Etats-Unis 18.6.47).

S t a n d a r d  O i l  D e v e lo p m e n t  Cy. — Synthèse d e s  hydrocar
bures. — B. F. n" 963.758. 23.3.48, 12.1.50, 20.7.50 (Prio
rité Etats-Unis 12.6.47).

S t a n d a r d  O i l  D e v e lo p m e n t  Cy. — Synthèse des hydrocar
bures. — B; F. n» 903.959. 27.3.48,' 18.1.50, 20.7.50 (Prio
rité Etats-Unis 11.6.47).

Pétroles et gaz combustibles naturels.
S t a n d a r d  O i l  D e v e lo p m e n t  C y. — Procédé île  transfor

mation catalytique des huiles d’hydrocarbures. — B. F. 
n" 963.822. 26.2.48, 18.1.50, 21.7.50 (Priorité Etats-Unis 
3.6.41).

S t a r n d a r d  Oil D e v e lo p m e n t  Cy. — Procédé de synthèse 
catalytique d’hydrocarbures. — B. F. n“ 963.882, 25.3.48,
18.1.50. 24.7.50 (Priorité Etats-Unis 1.7.47).

Chauffage industriel.
S o c i é t é  A n o n y m e  B e l g e  S t e i n  e t  R o u b a ix .  — Dispositif 

pour la réinjeclion des suies dans les foyers chauffés 
au charbon pulvérisé. — B. F. n° 964.053. 3.4.48, 18.1.50,
3.5.50.

S o c i é t é  A n o n y m e d e s  F o u r s  I n d u s t r i e l s  e t  M é t a l l u r g i 
q u e s  (S . 0. F. 1. M .). — Perfectionnements aux fours à  
gaz à récupération de chaleur par chauffage de l’air de 
combustion. — B. F. n" 964.109. 12.3.48, 18.1.50, 4.8.50.

Lubrifiants.
S t a n d a r d  On. D e v e lo p m e n t  C\\ — Lubrifiants. — B. F. 

n” 54.665. 29.1.46, 4.1.50, 27.7.50 (lro Addition au B. F. 
n° 886.040) (Priorité Etats-Unis 8.11.41).

Sidérurgie.
V a n a d iu m  C o r p o r a t i o n  o e  A m e r ic a .  — Perfectionnements 

à la fabrication de la fonte de fer. — B. F. n° 54.753. 
16.5.46, 12.1.50, 1.8.50 (P<‘ Addition au B. F. 11“ 859.530) 
(Priorité Etats-Unis 11.10.40).

Métaux non ferreux.
A ja x  E n g i n e e r in g  C o r p o r a t i o n .  —■ Procédé électromagné

tique de traitement métallurgique et fours à induction 
du type à résistance immergée, pour la fusion des mé
taux, impliquant la mise en œuvre de ce procédé. —■ 
B. F. ii* 54.737. 19.4.46, 12.1.50, 28.7.50 (1™ Addition 
au B. F. 11” 917.244)- (Priorité Etats-Unis 21.4.45).

Métaux légers.
F o u q u e t  R. — Méthode et appareillage pour l’obtention en 

continu de métaux volatils et en particulier du magné
sium. — B. F. 11" 963.584. 1.3.48, 4.1.50, 13.7.50.

Métaux précieux et rares.
S o c ié té  S. 1. F. E. M. — Procédé industriel d’extraction 

du rhénium. — II. F. 11“ 903.010. 3.3.48, 4.1.50, 17.7.50.
F r a r y  F. C. - j -  Perfectionnements à la production de solu

tions contenant du gallium dissous et à l’obtention du 
gallium à partir de celles-ci. — B. F. n° 964.009. 31.3.48,
18.1.50, 31.7.50 (Priorité Etats-Unis 5.4.47).

Verrerie.
F o u r m e n t  M. — Four continu de verrerie — B. F. 11° 963.- 

542. 20.2.48, 4.1.50, 12.7.50.

Produits organiques industriels.
T h e  D i s t i l t . e r s  Cy L t d .  — Fabrication du monochloro- 

alpha-chloréthylbenzènc. — B. F. n” 963.468. 19.3.48,
4.1.50, 11.7.50 (Priorité Grande-Bretagne 20.3.47).

C a l i f o r n i a  R e s e a r c h  - C o r p o r a t i o n .  — Oléfines aliphaliques 
et’leur procédé de fabrication en cycle. — B. F. n° 963.- 
985. 30.3.48, 18.1.50. 26.7.50 (Priorité Etats-Unis 5.4.47).

T h e  D i s t i l i . e r s  C y L t d .  — Procédé de fabrication de p e r 
oxydes. — B. F. n" 964.006. 31.3.48, 18.1.50, 31.7.50 
(2 Priorités Grande-Bretagne 1.4 et 9.12.47).

S o lv ay  et' Cie. •— Procédé de fabrication d’un produit riche 
en isomère y de l’hexachlorcyclohexane. — B. F. 
11» 964.035. 1.4.48, 18.1.50, 31.7.50 (Priorité Belgique 
13.5.47).
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T h e  D i s t i l l e r s  C y L t d .  —- Perfectionnements a u  procédé 
de préparation de l'alcool isopropylique. — B. F. 
n° 964.194. 2.4.48, 26.1.60, 7.8.60 (Priorité Grande-Bre
tagne 3.4.47).

Chimie pharmaceutique.

S o c i é t é  d e s  U s in e s  C h im iq u e s  R h ô n e - P o u le n c .  — Procédé 
de préparation de la pyrazine. — B. F. n" 54.686. 22.2.46,
4.1.50, 27.7.50 (irc Addition, au B. F. n° 914.825).

Hormones et vitamines.

F. I Io f f .m a n -L a  R o c h e  et Cie. — Procédé de préparation 
de l’acide folique. — B. F. n" 963.464. 19.3.48, 4.1.50,
11.7.50 (Priorité Suisse 20.5.47).

D i s t i l l a t i o n  P r o d u c t s  Inc. — Procédé de production d’un 
intermédiaire de la vitamine A. — B. F. n° 963.812.
31.1.48, 18.1.30, 21.7.50 (Priorité Etats-Unis 24.7.40).

M e r c k  and C°, Inc. — Procédé de. préparation synthétique 
de l’acide folique. — B. F. n“ 963.860. 24.3.48, 18.1.50,
24.7.50 (Priorité Etats-Unis 27.3.47).

Ciba (S. A.). — Procédé de séparation d’esters d’acides 
octahydro-phénanlhrène-Ccirboxyliques. — B. F. n" 963.- 
997. 31.3.48, 18.1.50, 20.7.50 (Priorité Suisse 11.4.47).

Industrie de la photographie.

K o d a k - P a th é .  — Traitement de la gélatine. — B. F. 
n” 34.748. 9.5.46, 12.1.50, 28.7.50 (1« Addition au B. F. 
n" 883.932 (Priorité Grande-Bretagne 5.2.41).

K o d a k - P a t i i é .  — Perfectionnements aux films photographi
ques. — B. F. n" 34.820. 18.9.40, 18.1.50, 2.8.50 (Priorité 
Etats-Unis 2.4.50 (lro Addition au B. F. n” 804.776).

K o d a k - P a th é .  — Perfectionnement à  la supersensibilisa
tion des émulsions photographiques. — B. F. n" 903.682. 
5.8.47, 12.1.50, 18.7.50 (Priorité Etats-Unis 2.2.39).

K o d a k - P a t h é .  — Perfectionnements aux films antihalo. — 
B. F. n" 963.688. 5.8.47, 12.1.50, 1S.7.50 (Priorité Etats- 
Unis 14.1.43).

Caoutchouc.

CiiASSAiiNG F. — Procédé de préparation de latex coagu- 
lable cl produit en résultant. — B. F. n°*54.707. 19.2.40,
12.1.50, 28.7.50 (1™ Addition au B. F. n" 859.335).

Matières grasses.

S a f.n z  d e  Tej e d a  y  O r t i  A. — Système de macérateur- 
extracteur continu utilisable pour loutes extractions 
d’huiles, de graisses et de cires par des solvants. — 
B. F. n" 963.937. 20.3.48, 18.1.50, 23.7.50 (Priorité Espa
gne 17.0.47).

Matières plastiques pour le moulage.

C o m p a g n ie  F r a n ç a i s e  T h o m so .n -J Io u sto n . — Nouvelles résines 
synthétiques dérivées des amino-acides sans liaisons po- 
lypeplidiques. — B. F. n” 54.709. 31.5.40, 12.1.50, 1.8.50 
(Priorité Etats-Unis 5.2.41) (lre Addition au B. F. n° 871- 
599).

C o m p a g n ie  F r a n ç a i s e  T h o m s o n -H o u s to n . — Polysiloxanes 
dérivés des monomères A groupes alkénvle univalents. 
— B. F. n" 51.771. 7.0.40, 12.1.50, 1.8.50 (i'" Addition au
B. F. n" 927.641) (Priorité Etats-Unis 11.6.45).

I n t e r n a t i o n a l  G e n e r a l  E l e c t r i c  Cy. — Produits de con
densation du furfural et des monohydroxy benzènes. —
II. F. n" 963.480. 19.3.48, 4.1.50, 11.7.50 (Priorité Etats- 
Unis 20.3.47).

S o c i é t é  d e s  U s in e s  C h im iq u e s  R i io n e - P o u le n c .  — Procédé 
de plastification de polymères à base de chlorure de po- 
lyvinyle et produit ainsi obtenus. — B. F. n” 963.553.
27.2.48, 4.1.50, 13.7.50.

D a ta ,  N a r o d n i  P o r m k .  — Procédé de fabrication de -pro- 
duits synthétiques. — B. F. n" 963.804. 18.7.47, 18.1.50,
21.7.50.

I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n .  — Hydro
carbures halogériés nouveaux et procédé pour les fabri
quer. — B. F. n" 963.931. 26.3.48, 18.1.30, 23.5.50 (Prio
rité Etats-Unis 27.3.47).

I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n .  — Nou
veaux hydrocarbures halogénés et procédé pour les fabri
quer. — B. F. n" 963.933. 26.3.48, 18.1.50, 23.5.50 (Prio
rité Etats-Unis 27.3.47).

I m p é r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L t d .  — Fabrication des com
posés amino-aromaliques. — B. F. n" 963.958. 27.3.48,
18.1.50, 26.7.50 (Priorité Grande-Bretagne 23.5.47).

C o m p ag n ie  F r a n ç a i s e  T h o m s o n -H o u s to n . — Perfectionne
ments 4 la fabrication des produits élastiques et élnsto- 
mèrcs synthétiques. — B. F. n° 904.-70. 16.1.48, 23.1.50,
7.8.50 (Priorité Etats-Unis 16.1.47).

Textiles artificiels.

I m p é r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L td .  — Fabrication de com
posés azotés aromatiques nouveaux. — B. F. n° 963.879.
25.3.48, 18.1.50, 24.7.50 (Priorité Grande-Bretagne 23.5. 
47).

Textiles. Blanchiment et teinture.

C i r a  (S. A.). — Teinture et impression de fibres do super- 
polyamides. — B. F. n" 963.923. 26.3.48, 18.1.30, 25.7.50 
(2 Priorités Suisse. 2.4.47 cl 27.2.48).

Matières alimentaires en général.

A k t ï e s e l s k a b e t  Df. D a n s k e  S u k k e r f a b r i k k e r .  — Procédé 
d’obtention de pectines. — B. F. n" 963.452. 17.3.48, 4.1. 
50, 11.7.30 (Priorité Danemark 17.3.47).

Boissons non fermentées.

L a o u i l h a r r e  P. R . — Procédé et dispositif de préparation 
d’extraits concentrés. —- R. F. n" 963.554. 27.2.48, 4.1.50,
13.7.50.

A. G a u m o n t et Fils. — Procédé et appareillage pour le 
traitement, en continu, ou non de matières végétales ou 
minérales, en vue de l’extraction de produits qu’elles 
conlieunent. — B. F. n” 964.148. 28.4.45, 25,1.30, 4.8.50.

Vol. 64. — N* 3.
Septembre 1950.



Demandes de brevets déposées en Allemagne
La Société de Productions Documentaires est à même de procurer la 
copie photographique de ces demandes dans le déla i de quatre mois 
qui suit la date de publication. (Indiquer la référence complète et la 

date de publication).

D e m a n d e s  p u b lié e s  le  20 ju i l le t  1950.

6b, 26, p 43 799 D. Z e l l s t o f f f a b r i k  W a i .d i io f .  — Procédé 
de purification complémentaire d’alcool rectifié. —
24.5.49.

12e, 3 /0 4 , 0.2. O t t o  C. e t  Comp. G.m.b.H. — S é p a ra t io n  des 
gaz in d u s t r ie ls  p a r  th e rm o d il ïu s io n . —  1.10.49.

12i, 1/01, p 34 912 D. D f.c k e u  R. et H o l z  II. — Procédé 
de purification des gaz, en particulier de l’hydrogène.
— 23.2.49.

12i, 16 p  14 722 H. N . V. K o n in k l i jk e  N e d e r la n d s c h e  Z o u t-  
in d u s t r i e .  — Procédé de production de composés de 
peroxydes par oxydation d’amalgames. — 1.10.48 (Prio
rité Pays-Bas 21.4.44).

12i, 24, p 14 941 D. M e t a l lg e s e s s c h a f t  A k t.-G e s . — Pro
cédé de fabrication d’acide sulfurique par le procédé de 
contact. — 1.10.48.

12i, 30, p  3085 D . B a d isc h e  A n ii.in -u n d  S o d a -F a b r ik  (I. G. 
F a r b e n in d u s t i i ie  A k t.-G e s . « In  A u f lö s u n g  »). — Pro
cédé de production d’imidobisulfonate et d’ammoniaque.
— 1.10.48 (Priorité France 30.12.46).

12 k , 6, p  36 961 D. M e t a l l g e s e l l c i t a f t  A k t.-G e s . — 
Procédé de fabrication d’un produit contenant du nitrate 
d’ammonium. — 16.3.49.

12o, 21, p  37 690 D. B a d is c h e  A n ii.in -u n d  S o d a -F a b r ik  (I. G. 
F a b b e n in d u s tr ie  A k t.-G e s . « In  A u f lö s u n g  »). — Pro
cédé de fabrication d’acide crotonique. — 24.3.49.

12o, 24, p 48 627 D. V a s e n o l - W e r k e  Dr. A r t h u r  K ö p f  
Komm.-Ges. — Procédé de fabrication, à partir d’huile 
de schiste, d’un produit purifié destiné à des usages 
pharmaceutiques. — 12.7.49.

12o, 26/03, p  3064 D. B a d is c h e  A n il in -u n d  S o d a -F a b r ik  
(r. G. F a r b e n in d u s t r i e  A k t.-G e s . « In  A u f lö s u n g  »). — 
Procédé de fabrication de composés organiques de sili
cium. — 1.10.48 (Priorité France 27.5.46).

1 2 r, 1 /0 4 , p  37 788  D. O t t o  C. u n d  Comp. G.m.b.H. —  Pro
cédé pour séparer le sulfure de carbone de mélanges 
d’hydrocarbures à point d’ébullilion peu élevé. —
24.3.49.

16, 6, p  49 049 D. M e t a l l g e s e l l s c h a f t  A k t.-G e s . —  Pro
cédé de fabrication d’un engrais mixte à partir de phos

phate et de nitrate d’ammonium. — 15.7.49.
22g, 14, p 55 556 D. I Io p p  P. —  Procédé de fabrication de 

produits destinés à nettoyer des plastiques. — 21.9.49.
22g, 14, Z 111. Z e ih e r  M. — Produit pour le polissage défi

nitif de pièces polies et vernissées et procédé de fabri
cation de ce produit. — 15.11.49.

26d, 9/11, p  31 625 D. O t t o  C. u n d  Comp. G.m.b.H. —- Pro
cédé de séparation, par lavage, du sulfure de carbone 
et de l’ammoniaque contenus dans des gaz. — 14.1.49.

26d, 10/10, p 35 372 D. O t t o  C. el Com p. G.m.b.II. — Pro
cédé de séparation, par lavage, du benzol et de la naph
taline contenus dans les gaz de la combustion. —
28.2.49.

32b, 2, p 31 769 D. M ü l l e r  11. e t  W i n t e r s b e r g e i i  F. —  Pro
cédé et dispositif pour la décoloration et l’affinage du 
verre fondu. — 17.1.49 (Priorité Autriche 23.1.48).

39b, 5/20, p 12 219 D. V e r e i n i g t e  L e i c h t m e t a l l - W e r k e  
G.m.b.II. — Procédé pour faire adhérer le caoutchouc 
à un métal léger. — 1.10.48.

40b , 1, A 872. A lu m in iu m w e r k e  N ü r n b e r g  G.m.b.II. — Pro
cédé de fabrication d’alliages de zirconium. — 21.2.50.

80a, 4/05, p 51 168 D. W a c k e i i  II. e t  Wa c k e r  P. — Pro
cédé et dispositif pour séparer le kaolin des particules 
de sable et de quartz. — 5.8.49.

80b, 8/06, H 2208. I I e n g l e i n  F. A. e t  F u c h s  F. — Procédé 
de fabrication de briques de quartz cuites. — 1.4.50.

80b, 8/18, p 38 593 D. N o r d d e u t s c h e  P o r t l a n d - Z e m e n t f a -  
b r i k  M is b u r g  A k t . - G e s .  — Procédé de fabrication de 
briques hautement réfractaires. — 1.4.49.

80b, 12/01, p 53 614 D. U n g e r  II. W. — Procédé de fabri
cation de matières céramiques à faible teneur en eau, 
ayant une grande plasticité. — 1.9.49.

80b, 18/03, B 836. B e n z  A . — Procédé de fabrication de 
matériaux de construction poreux résistant aux acides. 
— 25.11.49.

80b, 22/04, St 107. S t r a s s e n b a u s t o f f e  G.m.b.II. — Pro
cédé de fabrication de pavés et de produits analogues à 
partir de laitiers de hauts fourneaux. — 29.10.49.

80c, 17/50, p 5503 I). G l a s w a t t e  G e s e l l s c i i a f t  m.b.Il. — 
Procédé de cuisson de pièces en céramique destinées à 
entrer dans la construction des appareils pour la pro
duction de fibres de verre et d’autres substances analo
gues. — 1.10.48 (Priorité France 11.8.48).

89i, 2, p  99.34 D. Hoss F. —  Procédé de dégradation hydro- 
lvtique de substances organiques d’origine végétale ou 
animale. — 1.10.48.

Demandes publiées le 27 juillet 1950.

4a, 50, p 53 564 D. G e l s e n k i r c i i e n e r  B e r g w e r k s - A k t . - G e s .  
— Appareil destiné à déceler des accumulations de 
grisou en des points difficilement accessibles de galeries 
de mines. — 1.9.49.

6a, 17/02, p .24 909 D. B u t s c h e c k  G. — Procédé de culture 
de levure et de microorganismes analogues à la levure, 
dans la mélasse. — 15.12.48.
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12k, 11, p  32 176 1). S ü d d e u t s c h e  I v a i . k s t i c k s t o f f - W e r k e  
A k t . - G e s .  — Procédé de fabrication de cyanamide de 
plomb. — 2.1.49.

12m, 9, p 980 D. D e u t s c h e  G o i.d -u n d  S i l b e r - S c i i e i d e a n -  
s t a l t  v o r m a l s  R o e s s l e r .  — Procédé de transformation 
des oxalates difficilement solubles des terres rares, y 
compris le thorium, en sels aisément solubles. — 1.10.48.

13b, 18, p  54 854 D. N . V . K o n in k l .  M e t a a l w a r e n f a b r i e k e n  
n.h.J.N. D a a e u e r o p  e n  Zo.ne.n. — Procédé et dispositif 
pour empêcher la formation de tartre dans les chaudiè
res. — 13.9.49 (Priorité Pays-Bas 29.10.48).

18a, 3, p  6333  D . A u g u s t- T h y s s e n - I I ü t te  A k t.-G e s . —  
Production de fonte à faible teneur en azote. — 1.10.48.

26b, 29, p  40 133 D. A d o l f  M e s s e r  G.m.b.H. — 
Générateur dans lequel l’adduction de carbone se fait 
de façon continue ou périodique. — 16.4.49.

80b, 23/03, p  47 705 D. D e u t s c h e  G o i.d -u n d  S i l b e r - S c h e i -  
d e a n s t a l t  v o r m a l s  R o e s s l f . r .  — Procédé pour empêcher 
que du verre rendu opaque par addition de composés 
d’étain ne change de couleur. — 2.7.49.

Demandes publiées le 3 août 1950.

la, 37, E 1039. E r z b e r g b a u  S a l z g i t t e r  G.m.b.H. — Pro
cédé de traitement de minerais de fer. Addit. à la Dem. 
p. 37 101 D. — 24.4.50.

8m, 10/01, p 31 264 D. B a d i s c h e  A n i l in - u n d  S o d a - 
F a b r i k  (f. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k .-G e s . « In  A u f l ö 
s u n g  »). — Procédé de teinture de fibres, filaments ou tis
sus en verre. — 8.1.49.

10a, 18/05, p 43 914 D. R u h r g a s  A k t . - G e s .  — Procédé 
pour empêcher ou atténuer l'agglutination des houilles. 
— 25.5.49.

12i, 6, S 247. S o l y a y  et Cie. — Procédé de fabrication de 
chloriles alcalins à partir de bioxyde de chlore. — 
24.10.49 (Priorité Belgique 31.1 et 19.7.46).

12i, 17, p 44 230 D. B a d is c i ie  A n i l in - u n d  S o d a - F a b r ik  
(I . G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . - G e s .  « In  A u f l ö s u n g  d ). —  
Procdé de fabrication de sulfures ou de séléniures de 
métaux lourds. — 28.5.49.

12i, 33, B 1579. B e r g w e r k s v e r b a n d  z u r  V e r w e r t u n g  v o n  
S c h u t z r e c h t e n  d e r  K o h l e n t e c h n i k  G.m.b.H. — Procédé 
de fabrication d’un charbon adsorbant. — 16.1.50.

121, 10.p 36 877 D. S o lv a y  et Cie. — Dispositif pour l’élec- 
trolyse des sels alcalins. — 15.3.49 (Priorité Belgique 
2.3.46).

12o, 1/03, p 5762 D. K r u p p  T r e i b s t o f f w e b k  G.m.b.H. — 
Procédé de moulage de catalyseurs à base de fer. — 
1.10.48 (Priorité France 25.6.47).

12o, 1/03, St 56. S t e i n k o h l e n b e r g w e r k  R h e i n p r e u s s e n .  — 
Procédé de réduction de catalyseurs à base de fer des
tinés à l’hydrogénation de l’oxyde de carbone. —
22.10.49.

12o 7/02, p  11 867 D. B a d i s c h e  A n i l in - u n d  S o d a - F a b r ik  
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . - G e s .  « In  A u f l ö s u n g  » ). —  
Procédé de fabrication d’acétals et d’acétaldéhydes. —
1.10.48.

12o, II, p 16 957 D. B e r g w e r k s v e r b a n d  z u r  V e r w e r t u n g  
v o n  S c h u t z r e c h t e n  d e r  K o h l e n t e c h n i k  G.m.b.H. — Pro
cédé de fabrication de mélanges d’acides humiques. —
4 .10.48.

12o, 25, H 634. H o ffm a n n  F . L a  R o c h e  u n d  Co A k t.-G e s . — 
Procédé de préparation de dérivés solubles de stilbœstrol.
— 25.11.49 (Priorité Suisse 4.2.49).

22i, 2, p  41 905 D. B r i t i s h  I n d u s t r i a l  P l a s t i c s  L t d .  — 
Procédé de fabrication d’une gomme durcissable. — 6.5.49 
(Priorité Grande-Bretagne 6.11.39).

23b, 2/01, p 11 810 D. B a d is c i ie  A n i l in - u n d  S o d a - F a b r ik  
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . - G e s .  « In  A u f l ö s u n g  » ) . —  
Procédé de déparaffinage des huiles contenant de la 
paraffine. — 1.10.48.

28a, 6, p 11 S64 I). B a d is c i ie  A n ii , ix -u n d  S o d a - F a b r ik  
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . -G e s .  « In  A u f l ö s u n g  »). — 
Procédé de fabrication de produits de condensation 
ayant une action calmante. — 1.10.48.

40a, 19/01, p 38 133 D. M ik s c i i  F. A. .1. — Procédé d’éli
mination du zinc contenu dans le plomb par vaporisa
tion du premier de ces éléments dans le filtre. —
28.3.49.

40a, 19/30, U 21. U n t e r h a r z e r  B e r g - u n d  H ü t t e n w e r k e
G.m.b.H. — Procédé de décuivrage du plomb. — 24.10.49. 

40a, 46/01, p 2784 D. H o l d e r  G. — Procédé d’attaque du 
chrome. — 1.10.48.

40a, 4 6 /0 1  p 2795 D. H o l d e r  G. — Procédé d’attaque du 
chrome. Add. à la demande p  2784  D. — 1.10.48.

40b, 2 p 35 194 D. D e u t s c h e  E i s e n w e r k e  A k t . - G e s .  — Pro
cédé de fabrication de pièces poreuses en métaux frit- 
tés imprégnés d’autres substances. — 25.2.49.

55c, 9/01, p 41087 D. E r n s t  L e i t z  G.m.b.H. — Procédé 
d’amélioration de l’encollage au cours de la fabrication 
du papier ou de carton. — 24.3.49.

80b, 8/11, p  18 728 D. S c h a i d i i a u f  M. e t  S c h r o l l  F. — 
Procédé de fabrication de pièces moulées frillécs à par
tir de carbure de bore. — 18.10.48.

80b, 25/16, B 350. B a d is c i ie  A n i l in - u n d  S o d a - F a b r ik  
(F. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . - G e s .  « In  A u f l ö s u n g  »). — 
Pièces moulées en asphalte ne se déformant pas et ne 
s’agglutinant pas. — 28.10.49.

Demandes publiées le 10 août 1950.

6b, 26, p 53 736 D. Z e l l s t o f f f a b r i k  W a l d i i o f f . _ — Procédé 
de fabrication d’un alcool de bouche à partir d’alcool 
extrait de lessives résiduaires de cellulose au sulfite. —
2.9.49.

12a, 2 , p  3 9 1 1 B. W ie g a n d  W , — Evaporateur à chauffage 
pour liquides pouvant former des dépôts. — 20.8.49.

12d, 1/05, p  43 841 D. G r a s s m a n n  W. — Procédé et dispo
sitif pour la séparation de mélanges de substances par 
calaphorèse. — 24.5.49.

12i, 5, p  55704 D. C i i l o b e r a g  C h l o r b e t r i e b  B h e i n f e l d e n .
— Procédé et dispositif pour la fabrication de l’acide 
chlorhydrique. — 22.5.49.

12i, 31, p 371 D. C h e m is c h e  F a b r i k  B u d e n h e im  A k t . - G e s
— Procédé de fabrication d’acide phosphorique à partir 
d’acide phosphorique brut. — 1.10.48.
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La  S O C lê T É  D E  P R O D U C T IO N S  D O C U M E N T A IR E S  e s /  a mêm e de  
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C H I M I E  P H Y S I Q U E

Kléber W . — Angewandte Gitterphysik, 2e éd. — ’Berlin, 1949, 
215 p., 12 DM.

P a r i s o t  J. — Contribution à  l ’étude physico-chimique de l'arc 
électrique intensif entre électrodes de charbon. — Thèse ingé
nieur-docteur. Paris, 1950, 117 p., fig.

M a n n  W . 1!. — The Cyclotron, 3° éd. — New-York. 1050, 130 p.,
1,25 dol.

SciiNKinKiuibniiN H. — Einfiihrung in die Kristallographie. — 
l'ribourg-on-llrisgau, 1950, XVI +  3ti0 p., lig.

IloiiN M. et G h e  e n  11. S. —  A general Kinetic Theory of Liquids.
— Now-York, 1950, 98 p., 2,25 dol.

T e m p le  G. F. J. — The General Principles of Quantum Theory, 
4" éd. — New-York, 1950, 128 p., 1,25 dol.

T o l a n s k y  S. — Hyperfine Structure in Line Spectra and Nuclear 
Spin, 2e éd. rev. — New-York, 1950, 128 p., 1,50 dol.

L a g e r q v i s t  A. — Investigations of the Band Spectrum of Beryl
lium Oxide. — Upsala, 1948, 98 p.

A.malm G. — Misteri della m ateria : atomi, nuclei, raggi cosmici.
— Milan, 1950, 305 p., fig., 39 tabl., 950 1.

M a h k  11. el T o h o l s k v  A. V. — Physical Chemistry of High Poly
meric Systems, 2° éd. — New-York, 1950, 520 p., 155 fig., 
107 tabl., 6,50 dol.

Asmus E. — Physlkalisch-chemische Reclienaufgaben, 2° éd. — 
Berlin, 1949, 90 p., 2,40 DM.

(B.) Thiele II. — Praktikum  der Kolloidchemie. — Francforl- 
sur-Mcin, 1950, X 227 p., 121 fig.

W o o k t e u  W. A. — A Text Book on Crystal Physics. — Cam
bridge, 1949, 295 p.

K i .e i n i i e r o  J. — Dnfamiliar Oxidation States and Their Stabiliza
tion. — Lawrence, Kan., 1950, 131 p., 3,00 dol.

C H I M I E  M I N E R A L E

H o f m a n n  K. A. cl H o f m a n n  U- H. — Anorganische Chemie. — 
Brunswick, 1949, XVI +  813 p., 103 fig., 25 DM.

Schwarz R. et Schenk /’. W. — Chemisches Praktikum , 4 ' '6d.
— Berlin, Leipzig, 1949, 120 p., 1 fig., 4,20 DM.

L e  F e v r e  1!. J ,  W .  —  Dipole Moments : Their Measurement 
and Application in Chemistry, 2 ' ed. — Ncw-Vork. 1950, 122 p..
1,25 dol.

B i l t z  H., K i.em m  W. et FiscnEtt 4V. — Experimentelle Einfiih
rung in die anorganische Chemie, ■42-4-4° 6d. — Berlin, 1949, 
X +  204 p., 24 fig., 1 tabl., 7,SO DM.

Y o u n g  Leona E. et P o u t e r  C. W . — General Chemistry, 3° <5d. 
New-York, 1950, 040 p.

S c h l e s i n g e r  II. I. — General Chemistry, 4° ed. — NewYork, 
1950, 896 p.

(B.) G m e l in  I n s t i t u t  in  C l a u s t h a l - Z e l l e r f e l d .  — Gmelins Hand
buch der anorganischen Chemie. 8. Aufl., System-Nummer 35 : 
Aluminium. Teil I, Lief. 8. —■ W cinhcim , 1950, p. 1235-1370, 
fig-

T ian  A . e t R o ch e  J .  —  P re c is  d e  c h im ie  ä  l’u sag e  d e s  c a n d id a ts  
a u  P.C.B. e t ä  la  lic en ce  e s-sc iences , 5C cd. revue e t corrigec.
— Paris, 1950, 986 p., 73 f i g . ,  hr. : 1.200 fr., cart. : 1.550 fr.

R o e  J. H. — Principles of Chemistry. — Saint-Louis. 1950, 
424 p.. 3,50 dol.

(B.) V l a a m s e  C h e m is c h e  V e r e n ig i n g .  — Symposium over Micro- 
chemie. — Anvers, 11 et 12 nov. 1949. Anvers, 1950, 132 p.

Stsi.FR II. H. et S t e w a r t  J. J. — Systematic Laboratory Course in 
General Chemistry. — New-York, 1950, XI +  390 p.
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(B.) B e i l s t e i n  — Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 
Band XI. S.N. 1505-1591 a. — Berlin, Götlingne, Heidelberg, 
1950, 5" éd., XXXI +  286 p.

M e t e r  Margarete. — Beobachtungen über einige Chlorkohlenwas
serstoffe unter besonderer Berücksichtung der neueren ameri
kanischen L iteratur. — Thèse médecine. Erlangen, 1949, 56 p. 
dactylographiées.

S a z .a h  A E. — Elementos de química orgánica. — Montcvidéo,
1949, 182 p.

Ci.skvier. — Elsevier's Encyclopaedia 'o f  Organic Chemistry. 
Vol. 12 B. — New-York, Londres, 1949, Part. 1. XXX -f 344 p., 
H ut. 2. XIII -f 1.052 p., prix de souscription, Part. I, G £ 5 s., 
Part. 2, 18 £.

(B.) I n t e r n a t i o n a l  C o l l o q u i u m  o n  M a c r o m o l e c u l e s .  Amsterdam,
1950. — Proceedings. — Amsterdam, 1950, 410 p., fig.

Itir.K Hélènc.6 — Konstitutionsermittlung eines Kondensations
produktes aus Crotonaldehyd und Formaldehyd. — Erlangen, 
1949, Thèse, 27 p. dactylographiées.

L a n g e n r e c k  + .  — Lehrbuch der organischen Chemie, 8° éd. — 
Dresde, Leipzig, 1949, XVI -}- 541 p., 5 fig., 15 DM.

W iiiaut J. P. cl W irau t van Gastei. A. J. P. — Practicum der 
organische scheikunde (Manuel pratique de chimie organique), 
5° cd. — Groningen-Djakarla, 1950, VII +  215 p., 34 fig., 
f» ff.

IIi c k i n r o t t o m  W. J. — Reacciones de los compuestos orgánicos 
Traduit par A. Zugaza Bilbao cl P. Lopez. Lorenzo. — Bar
celone, 1950, 530 p., rel. toile : 125 ptas.

Scherer E. — Die Synthese von Oxalbernsteinsäure und das Fer
mentsystem ihrer Decarboxylierung. — Thèse. Munich, 1948, 
79 p. dactylographiées.

( B . )  G r i g n a r d  V., D u p o n t  G. et L o c q u i n  R. — Traité de chimie 
organique. T. VIL Aldéhydes, cétones, énols, polycétones, 
aldéhyaes cétoniques. — Paris. 1950, 1.524 p., br. : eu 2 vol. : 
5.900 fr., cari, en 1 vol. : 6.400 fr.

S a m m e t  Barbara. — Ueber den Versuch der Darstellung einiger 
neuer Sulfhydrylverbindungen. — Thèse T. H. Stuttgart, 1949, 
35 p. dactylographiées.

Mi nzincer F. — Untersuchungen über Ketoxidoverbindungen. —
Thèse. Glessen, 1949, 77 p. dactylographiées.

C H I M I E  B I O L O G I Q U E

1950, XII +  203 p., fig.
V a c i r c a  F. — Gli amminóacidi in biologia e in terepia. — Turin,
S t e e n s m a  F. A. — Hoofdlijnen der biochemie (Principes de bio

chim ie), 2‘‘ éd. — Amsterdam, 1950, XII +  432 p., relié : 
10,50 11.

D o u g h e r t y  J. M. el L a m i i e r t i  A. .1 — Textbook of Bacteriology,
2" éd. — Saint-Louis, 1950, 440 p., 5,75 dol.

C H I M I E  P H Y S I O L O G I Q U E

LacassaGnë A. — Les cancers produits par les substances chi
miques endogènes. — Paris, 1950, 172 p., 850 fr.

L o u y o î P. — Le sel en biologie. — Paris, 1950, 254 p.
M ach B. S, — Les troubles du métabolisme du sel et de l ’eau, 

— Paris, 1950, 248 p., 26 fig.
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Mono Maria M. — Appunti per le esercitazioni di analisi quanti- 
tativa. — I’adouc, 1UAO, 138 p.

B e h l  W. (i . — Physical Methods in Chemical Analysis. Vol. I.
— New-York, 1950, XIII +  110! p., 12 dol.

O e l k e  W. C. — Semimicro Qualitative Analysis. — Boston 10, 
1950, IX +  377 p., 3,75 dol.

CH IM IE ANALYTIQUE

C H I M I E  A N A L Y T I Q U E  M I N E R A L E

C iiin d e m i A. — Lezioni di chimica analítica. — Terni, 1950, 
250 p., fig., 1.000 1.

C H I M I E  A N A L Y T I Q U E  O R G A N I Q U E

D e m e m u k  Taisa. — lieber die Jodzahlhestimmung bei ungesättig
ten Kohlenwasserstoflen. — Thèse. Erlangen, 1918, 71 p. ilact.

C H I M I E  A N A L Y T I Q U E  B I O L O G I Q U E  
E T  T O X I C O L O G I Q U E

S im p s o n  K, — Forensic Medicine. — Londres, 1950, VII +  330 p., 
fig., 1G s.

I N S T A L L A T I O N  E T  A M E N A G E M E N T  D E  L ' U S I N E

(B.) T e x i e r  J. et Duo.n G. — Abaques pour le calcul des pertes 
de charge dans les conduites industrielles. — Paris, 1950, 51 p., 
12 pl., 3 hors texte, br. : 170 fr.

(B.) KmscnnAiJM E. — Destillier-Rektifîziertechnik, 2e éd. — 
Berlin, GûUinguc, Hcidrlborg, 1950, XVI +  105 p., 291 flg., 
23 laid., rel. toile : 19,50 DM.

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

(B.) Maïor Y. — Combustibles solides (Monographies Documen
taires N" I ) .  — Paris, 1950, XIII +  232 p., 35 fig., rel. toile : 
1.S00 fr.

Snvdeii. N. 11. — Handbook on Coal Sampling, nouvelle éd. — 
W ashington, 1). C., 1950, 0,10 dol.

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

K i .o s k y  S .  — Index of Oil-Shale Patents. — W ashington, 1950, 
050 p., 1,50 dol.

N a t i o n a i ,  B e n z o l e  A s s o c i a t i o n .  — Summary of Papers and Patents 
Published 1947-1948 of Interest to the Benzole Industry. — 
Londres, 1919, 133 p.

G i i o u p e m e n t  D ' I n t é r e s s é s  a  l a  m is e  e n  v a l e u r  d e  l à  H o u i l l e .  —  
De l'usine  à gaz aux matières synthétiques. — Zurich, 1919, 
40 p., 35 fig.

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

(B.) Kainer F. — Kohlenwasserstoff-Synthese nach Fischer- 
Tropsch. — Berlin, Götlingue, Heidelberg, 1950, VII +  
322 p . ,  rel. toile : 39,G0 DM.

P E T R O L E S  E T  G A Z  C O M B U S T I B L E S  N A T U R E L S

H u n t i n g t o n  B. L. — Natural Gas and Natural Gasoline. — New- 
York, 1950, 005 p., 8 dol.

(B.) S w e e n e y  W. .1. — Petroleum and its Products (24 th Annual 
Priestley Lecture). — Slate College Penns., 1950, hr. : 2 dol.

C H A U F F A G E  I N D U S T R I E L

W k iie i i  B. L. — Heat and Température Measurement. — New- 
York, 1950, 122 p.

Vernotte P. — Les mesures de la température dans la technique 
des moteurs d'aviation. — Paris, 1919, br. : 119 fr.

C H A U F F A G E  D O M E S T I Q U E .  E C L A I R A G E

Overton L. J. — Central Heating, l rc éd. — Londres, 1949, 
322 p., 21 s.

A s s o c i a t i o n  rouit l e  P r o g r è s  p a r  l a  V u l g a r i s a t i o n  d u  C h a u f 
f a g e  e t  m : l a  V e n t i l a t i o n  e n  F r a n c e .  — Guide de chauffage, 
ventilation, conditionnement d 'a ir. Fasc. I : Méthode de cal
cul des déperditions therm iques des locaux en régime continu. 
— Paris, 1919, 72 p., fig., 1.050 fr. franco.

Ui.ivo A. — L’illuminazione con i tubi a fluorescenza. — Turin, 
1950, 01 p., 58 fig.

P R O D U C T I O N  E T  A P P L I C A T I O N  D U  F R O I D

D e g o ix  P. — Les armoires frigorifiques à absorption. — Paris, 
1950, 110 p., br. : 510 fr.

( B . )  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  T e s t i n g  M a t e r i a l s .  —  Symposium on 
Eflects of Low Températures on the Properties of Materials 
(Spcc. Techn. Pu}»), n 1’ 78). — Philadelphie, 1950, 08 p., br. : 
l,a0 dol.

V a s s o g n e  G . — L'utilisation du froid industriel dans le domaine 
alimentaire. — Paris, 1950, 280 p., 82 f i g . ,  XVII tableaux, 
rrl. : 1.800 fr.

E A U X .  G E N E R A L I T E S .  A N A L Y S E

G a in e y  P. L. et L o r d  T. II. — An Introduction to the Microbio
logy of W ater and Sewage for Engineering Students, 2° 6d. — 
Minneapolis, Minn., 1956, 319 p.

E A U X  P O T A B L E S

S t o o f f  H .  — Chemische und physikalisch-chemische Fragen der 
Wasserversorgung. — Stuttgart, 1919, 71 p., 3,50 DM.

Fox G. S. — The Geology of W ater Supply. — Kingston Hill, 
Surrey, 1949, 25 s.

E A U X  R E S I D U A I R E S

lÏARDENREnGn W. A. — Sewerage and Sewage Treatment, 3 ' éd.
— Scranton, Pa., 1950, 407 p.

H Y G I E N E  I N D U S T R I E L L E

M i n i s t r y  o f  F u e l  a n d  P o w e r .  — 27 th Annual Report on Safety 
in Mines Research 1948. — Londres, 1950, 109 p., fig., 3 s. 0 d.

S c h m id t  W. — Experimentelle Gewerbestaubschädigungen der 
Nase und Nebenhöhlen mit bes. Berücksichtigung der Beigabe 
von Leitstäuben. — Leipzig, 1949, 58 p., 15 fig., 4,20 DM.

H o l s t k l n  E. — Grundriss der Arbeitsmedizin. — Leipzig 1919 
324 p., 10,20 DM.

B o s l y  J. V. — The Industrial Salety Manual and Directory, 1950.
— Londres, 1950, XII +  200 p., 25 s.
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N e r v i  G. — La prevenzione infortuni. — Hume, 1949, 34 p .

A r m i s t e a »  G. Jr. —  Safety in Petroleum Refining and Related 
Industries. — W ashington, 1950, 416 p., 10 dol.

I .a n g e lk z  A . — Traité des Maladies professionnelles. — L i è g e ,  
1050, 010 p.

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

V k h i i e ü s  .1. — Destillatie-Handleiding. Beknopte inleiding tôt 
théorie en practijk van het rectificerend destilleren in het labo
ratorium  (Guide de la distillation. Brève introduction à la 
théorie et à  la pratique de la distillation par rectification au 
laboratoire). — Utrecht, 1950, TO p., 16 fig., 2,75 fl.

D u n o y e r  I.. — Le vide et ses applications. — Paris, 1950, 110 p., 
20 fig., hr. : 90 fr.

G I T E S  M I N E R A U X

Reiio G., Fhiedensrurg F. et Sommerlatte II. — Blei und Zink.
— Stuttgart, 1950, XII +  408 p., 58 cartes, 287 tabl., h r. : 

70 DM. rcl. tuile : 73,50 1)41.
D e  M e n t  J. — Handbook of Fluorescent Gems and Minerals. — 

Portland 15, Ore., 1949, 08 p., 1,50 dol.
X V a i i l s t r o m  E. E. — Introduction to Theoretical Igneous Petro

logy. — New-York, 1950, 374 p., 6 dol.
D e  M i i . l k  J. I). — Minérales estratégicos. — Madrid, 1949, 

155 plas.
Hoi.max J. — Welke edelsteen is dit ? (Quelle pierre précieuse 

est-ce ?). — Lcydc, 1950, XII +  107 p., 12 planches, 8,50 fi.

M I N E R A I S .  M E T A L L U R G I E .  M E T A U X  ( G E N E R A L I T E S )

C w ia z d o w s k i  A. P. — Engineering Metallurgy. — Appleton, W is., 
1950, 247 p.

IIammarberg E. — Handbok i bergskemi (Manuel de la chimie 
des m inerais). — Upsal, 1949, 300 p., 18 cour. suéd.

I I e i n t g e s  K. — Die Metallwerker Lehre. — Düsseldorf, 1949.
T h a u s t e l  S .  —  Modellgesetze der Vergasung und Verhüttung. — 

Berlin, 1949, 88 p., 12,25 DM.
S c h m id  E. et Boas XV. — Plasticity of Crystals. W ith Special Refe

rence to Metals. Traduit de l’allem and par F. A. Hughes et Co. 
— Londres, 1050, XVI +  353 p., 222 phot., diagr., 42 tabl., 
35 s.

S u d a s c i i  E. — Schweisstechnik. — Munich, 1950, 543 p., fig., 
29 DM.

H i  m k - R o t i i e r v  W .  —  The Structure of Metals and Alloys,
7° réimpression revue. — Londres, 1950, 137 p., 01 fig., 
10 s. 0 d., 2 dol. franco.

D e u t s c h e r  N o r m e n a u s s c h u s s .  — W erkstoflnormen, Stahl, Eisen, 
Nichteisenmetalle, Technische Lieferbedingungen, Eigenschaf
ten, Abmessung, 17° éd. — Rerlin et Krefeld-Uerdingen, 1049, 
272 p., 17 DM.

R i e r k n s a i im  P. — W erkstoflprüfung (Metalle), 4" éd. — Berlin, 
Göttinguc, Heidelberg, 1949, 03 p., 121 flg., 3,00 DM.

S I D E R U R G I E

Z e v e n  K. L. — Der heutige Stand der Zusatzwerkstolle für die 
Eisenschweissung. — Halle a.d.S., 1910, 31 p., 1,50 DM.

F u m m  .). — Werkstoffe. T. I. Legierungsbildung Stahl und Eisen. 
— Kiel, 1950, 174 p., 107 lig., carl, : S,20 DM., rcl. loilc : 
9,40 DM.

C O R R O S I O N

C o m ité  c o n s u l t a t i f  i n t e r n a t i o n a l  t é l é p h o n i q u e .  —  Recomman
dations concernant la protection des câbles souterrains contre 
la corrosion. — Genève, 1949, 42 p., 4,25 fr. suisses.

(15 .) B u k o w i e c k i  A .  —  Studien über die Korrosionsangrifle durch 
Vergasertreibstofle. unter besonderer Berücksichtung der Rolle 
ih rer Wasser-und Säuregehalte. — Thèse E.T.1L, Zürich, 
Zurich/St-Gall, 1948, 91 p., 24 fig.

(B.) A m g a v e rd  P. — Untersuchungen über den Angriff vanadium 
haltiger Oelaschen auf hitzebeständige Stähle. — Thèse E.T.1L 
Zurich/St-Gall, 1949, 51 p.

M E T A U X  L E G E R S

K e e f e r  H. — Bestimmung der Oberflächeneigenschaften von 
Oxyden und Hydroxyden des Aluminiums und Magnesiums. 
— Thèse T. II. Stuttgart, 1948, 38 p. dactylographiées.

G A L V A N O T E C H N I Q U E

K ö i i i . e i i  XV. — Fortschritte auf dem Gebiete der Phosphatierung. 
Band III. — XVcinheim, 1950, VIII +  W p . ,  49 tabl., 39 flg., 
rcl. loilc : 7,80 DM.

C H A U X .  C I M E N T .  P L A T R E ,  e f e .

Graf O. — Die Eigenschaften des Betons. Versuchsergebnisse it. 
Erfahrungen zur Herstellung u. Beurteilung des Betons. — Ber
lin, Göttinguc, Heidelberg, 1950, XII +  318 p., 359 lig., 
03 tabl., 3G DM.

A S P H A L T E S ,  B I T U M E S ,  G O U D R O N S

O l i e n s i s  G. L. — Exudation and Allied Reactions between Bitu
mens. — Forest Park , Hl., 1950, 223 p., 5,50 dol.

C E R A M I Q U E .  E M A I L L E R I E

L i p in s k i  E. — Das keramische Laboratorium. Band II. Synthe
tische Versuche an keramischen Massen und Glasuren, 3C 6d.
— Halle (Saale), 1950, 90 p., 22 fig., cart. : 4,20 DM.

B o l l e n r a c i i  H. — Keramische Rechentafeln zum Gebrauch in 
den Laboratorien der Ton-, Glas-und Email-Industrie, 3-4" 6d.
— Halle/S., 1950, 112 p., 0,20 DM.

L a n g  S. XL, M a x w e l l  L. H. et G e i . i . i e h  R. F. — Some Physical 
Properties of Porcelains in the Systems Magnesia-Beryllia-Zir- 
conia and Magnesia-Beryllia-Thoria and their Phase Relations.
— XX’asliington, 1950, 15 cents.

T E R R E S  R A R E S .  C O R P S  R A D I O - A C T I F S  E T  G A Z  R A R E S

G r a m m f .r  J. L. et P e i e r i s  R. E. — Atomic Energy. — West Dray- 
ton, Midillesex, 1950, 1 s. 0 d.

Sboiigi U. — Clínica nucleare. — Milan, 1950, 48 p., 10 gra
vures, une planche, 1.000 1.

K r a m m e r s  A. — De bouw der atomen en moleculen naar : De 
bouw der atomen (La structure des atomes et des molécules 
d ’après : La structure des atomes). — Amsterdam, 1949, 191 p., 
32 fig., 7,50 11.

PiGNÈhOLi A. — Física atómica. — Florence, 1950, 158 p., fig., 
400 1.

344
Vol. 64. — N" 3.
Septem bre 1950.



VIENT DE PARAITRE CHIMIE &
INDUSTRIE

A e b e r s o l d  P. C. — Isotopes and Their Applicaton in the Field 
of Industrial Materials ; Edgar Marburg Lecture. — Philadel
phie, 1950, 28 p.

Rubi-Rubi .1, — Nociones de Fisica Atomica. — Madrid, 1949, 
306 p., 80 fig.

5Vesten I). 11. — Van Spierkracht tôt Atoomkracht (De la force 
musculaire à la force atom ique). La Ilayc, 1950, 2S1 p., 31 f ig . ,  
rcl. : G,90 il.

B o w k e r  J. E. — This Atomic Age. — Melbourne, 1949, 253 p.

P R O D U I T S  P H A R M A C E U T I Q U E S

W o e l k e  A. 11. — Die Arzneidrogen. Ihre Bestandteile, Anwen
dung und Zubereitungsformen. — Stuttgart, 1950, 119 p. 
8,50 DM.

V o l l m e r  K. — Die Bestimmung des Morphins in Opium und die 
Gewinnung eines Alkaloidpräparates aus getrockneten Mohn
kapseln. — Thèse. Bonn, 1948, 155 p. dactylographiées.

Cmnox P. — Eléments de m atière médicale homéopathique, 
3° éd. revue. — Paris, 1950, 790 p., 1.600 fr.

M e z g e r  J. — Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre. — 
Saulgau (W ürtt.), 1950, IX +  ~t~0 p., 38 DM.

D o e r f l e r  F. — Repetitorium der offizineilen Drogen. Die Drogen 
d.D.A.B. 6 u. Ergäuzungsb. — Stuttgart, 1949, VIII +  102 p., 
G DM.

C H I M I E  P H A R M A C E U T I Q U E

(R.). K a r s t e n  G. et W e b e r  U. — Lehrbuch der Pharmakognosie 
für Hochschulen. — Iena, 1949, 7° ed., VII +  414 p., 622 f lg . ,  
rel. toilo : 20 DM.

E S S A I S  P H Y S I O L O G I Q U E S

(II.) D a n i e l i . i  J. F. — Cell Physiology and Pharmacology. —
Ncw-York, Amsterdam, Londres et Bruxelles, 1950, VIII +  
15G p., rel. toilo : 3 dol.

S t e i n m e t z e r  K. — Pharmakologie für Tierärzte. — Vienne, 1949, 
346 p., 18 DM.

H a z a r d  R .  — Précis de thérapeutique et de pharmacologie, 9° éd. 
— Paris, 1950, 1.360 p., hr. en 2 vol.: 2.0o0 fr., carl.cn  1 vol. : 
3.100 fr.

A N T I S E P S I E  E T  C H I M I O T H E R A P I E

C iia m b o n  M. — Chimiothérapie des maladies à bacilles acido- 
résistants. — Paris, 1950, 98 p., 380 fr.

L e  M e r  G. — La Chloromycétine, le produit, ses indications, ses 
résultats. — Paris, 1950, 127 p., f ig .

IIartenbach W. — Entwicklung und praktische Bedeutung der 
Penicilline. — Munich, 1949, 4G p., 3,50 DM.

F i n d l a y  G. 4L — Recent Advances in Chemotherapy. Vol. I, 
3 ' é d .  — Londres, 1950, IX +  G25 p., 36 s .

P O U D R E S  E T  E X P L O S I F S

D e  R e u i .e  P. — La fabrication du trinitrotoluene en deux phases, 
avec le dinitrotoluène comme produit interm édiaire. — Liège, 
1949, 106 p., 110 fr. belges.

E S S E N C E S  E T  P A R F U M S

S im o n  O. e t  T h o m a s  H. K. — Laboratoriumsbuch für die Industrie 
der Riechstoffe, í - 5 <' éd., Halle/S., 1950, 132 p., 10 f ig . ,  
6,75 DM.

C A O U T C H O U C

M e l i c c i i i a  A. — Conoscere la gomma. — Milan, 1949, 120 p., 
fig., 1 labl.

M A T I E R E S  G R A S S E S

Gutierrez J o d i í a  L. — Diagramas de solubilidad para la elimi
nación de ácidos grasos libres de los aceites de pescado por 
extracción con disolventes. — Sévillc, 1949, 24 p.

Lesourd O. — Guide des corps gras et produits aromatiques et 
cosmétiques 1950. — Paris, HbO, 80 p., 1.000 fr.

W i l l i a m s  K. A. — Oils, Fats & Fatty Foods : Their Practical 
Examination, 3° éd. — Londres, 1950, 8 planches, 40 fig., 63 s. 
environ.

P E I N T U R E S  E T  V E R N I S

K i i l é r s  G. et N i t s c i i e  R. — Anstrichstoffe in In-und Auslands
normen. — Berlin, 1949, 50 p., hr. : 3,45 fr. suisses.

P R O D U I T S  P O U R  L ' E C R I T U R E  E T  L ' I M P R E S S I O N  G R A P H I Q U E

R u p p  E .  — Chemie und Physik des Flachdrucks. — Leipzig, 
1949, 161 p., 72 flg., cart., 3,40 DM.

C E L L U L O S E - P A P I E R  ( F A B R I C A T I O N )

R e t t o r i  A. — Composition des sortes de papiers les plus 
employées dans le monde. — Paris, 1950, 200 p., gravures, 
br. : 750 fr., é d .  d e  luxe sur papier pur chiHoii : 2.000 fr.

M A T I E R E S  P L A S T I Q U E S  P O U R  L E  M O U L A G E

(I!.) S o r r e l  S. E. — Paper Base Laminates. — Londres, 1950, 
223 p., 61 fig., rel. toile : 12 s. G d.

L a i i s o n  G. E., R e y n o l d s  T .  P. e t  T o w n e r  M. L. — Plastic Pro
ducts and Processes. — Washington, D.C., 1949, G9 p.

T E X T I L E S ,  B L A N C H I M E N T  E T  T E I N T U R E

( R . )  A s s o c i a t i o n  d e s  C h i m i s t e s  d e  l ’I n d u s t r i e  t e x t i l e .  —  
XXII' Congrès, Lyon, 16-18 septembre 1949. Paris, 1950, 47 p.,
fis-

T A N N E R I E

H e r f e l d  II. — Grundlagen der Lederherstellung. — Dresdc, 
Leipzig, 1950, VIII +  534 p., 11 fig., 10 tabl., br. : 26 DM., 
rcl. : 28 DM.

(B.) Münzinger W. M. — Kunstleder-Handbuch, 2e 6d. revue et 
augm. — Berlin, 1950, VII +  372 p., 43 flg., 11 tabl., rel. 
teile : 30 DM.

C O L L E S  E T  G E L A T I N E S

(B.) L a b o r a t o i r e  c e n t r a l  d e  l ’A r m e m e n t .  — • Etude générale des 
adhésifs. Collage des métaux (Direction des Etudes et Fabri
cation d ’Armement. Etudes N” 63-9, Note N" 1) — Paris août 
1949, 44 p.
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S U C R E R I E .  F E C U L E R I E

(Iî.) L e v i  1. c l  C l i f f o r d  1!. P. — The Structure and Configura
tion of Sucrose. — Ncw-York, 1950, 40 p.

L y l e  0. — Technology for Sugar Refinery W orkers, 2e éd., revue. 
— Londres, 1950, 502 p., Index, 32 s.

L E V U R E S

S t o l k o w s k i  J. — Les diastases. — Paris, 1950, 128 p., br. : 
90 fr.

A L C O O L S  E T  A U T R E S  P R O D U I T S  V O L A T I L S

I N S E C T I C I D E S .  F O N G I C I D E S

R ik m s c i in e id f . r  li. — Zur Kenntnis der Kontakt-Insektizide. — 
llerlin, 1919, 150 p., 10 DM.

(H.). G w v e i . i . i  K. — Moderni Metodi di Produzioue degli Anti- 
parassitari. — Florcncc, 1950, 522 p., flg., hr. : 2.000 1.

S t k l u v a a g  F. — Schädlingsbekämpfung im W einbau, 2" 6d. — 
Ludwigsburg, 1919, 112 p., 74 fig., 3,85 DM.

Z O O T E C H N I E

WoenLumn W. — Einführung in  die Fütterungslehre der landw. 
Nutztiere. — Ludwigsburg, 1919, 278 p., 12 DM.

I -E iin  et N o h h en reh G . — Likörfabrikation auf kaltem Wege, Gc ö d .  
— Oldenburg, 1949, 127 p., 0,80 D.M.

A n o n y m e . — Tafeln für die amtliche W eingeistermittlung. — 
Berlin-Charlotten bürg, 1919, 250 p., 12,50 DM.

M A T I E R E S  A L I M E N T A I R E S  E N  G E N E R A L

B e y t i i i e n  A. — Einführung in die Lebensmittelchemie für Stu
dierende und junge Fachgenossen, 3C' öd. — Berlin, Dresdo, 
Leipzig, 1950, XVIII +  317 p., 10 DM.

E iim  M. — Lehrversuche m it Getränken und Genussmitteln nebst 
Versuchsreihen zur Ernährung und Konservierung, 2° öd. — 
Berlin, 1919, XII +  220 p., fig., 9,50 DM. ^

L A I T E R I E

E i c h  W. — Beiträge zur Bestimmung von Vitamin C in Milch 
mit besonderer Berücksichtigung von Frauenmilch. — Munich, 
1918, These, 90 p. dactyl., fig., laid.

Kon S. K. et M a w s o n  E. II. —  Human Milk. W artim e Studies of 
certain Vitamins and other Constituents. — Londres, 1950, 
188 p., fig., labl., 4 s.

Le B h v n  J. — Influence de l ’alimentation sur la qualité de la 
m atière grasse du lait de vache. — Thèse médecine vétéri
naire. Paris, 1919, 03 p.

F o s t e u  Iî. M. et F r a z i e r  W. — Laboratory Manual for Dairy 
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E C O N O M I E

Une visite à l'Achema IX
par Y. MAYOR,

I n g é n i e u r  C h i m i s t e  E . P . U . L .

La Société de Chimie Industrielle a organisé, du 8 au 13 juillet 1950, un voyage 
d'études en Allemagne comportant les visites de quelques usines et de l'exposition 

d'appareillage pour l'industrie chimique A ch em a IX  
Les nombreux participants à ce voyage ont pu juger de l'effort considérable accompli 
en Allemagne, d'une part par l'industrie chimique, pour réparer les désastres causés 
à ses installations par la guerre et pour s'adapter aux conditions économiques 
actuelles, et d'autre part par les constructeurs d'appareils et d'instruments. La nou
veauté de conception et la qualité d'exécution du matériel présenté à I'A ch em a IX  
montrent que les constructeurs allemands sont prêts à reprendre leur place

traditionnelle.

Visites d'usines.
L ’u s i n e  de Ludwigshafcn, de l a  Badische Anilin und 

Soda-Fabrik, a considérablement souffert des bombar
dements pendant la guerre et, en 1948, du terrible 
incendie provoqué par l’explosion d’un wagon-citerne 

d’éther dimélhylique. Les participants visitèrent les ateliers 
de la section inorganique (acide sulfurique, chlore, gaz à 
l’eau, ammoniac, combustion de l’ammoniac, engrais) ainsi 
que ceux de la section des matières plastiques (acétylène, 
formaldéhyde, styrène, anhydride phtaliquè) et de la section 
des colorants (azoïques, indanlhrène).

L’usine de Weinheim, de la Carl Freudenberg K. G„ pro
duit des articles en matières plastiques et en caoutchouc, 
notamment des garnitures, joints, raccords, etc., dont nous 
parlerons plus loin à propos de l’Achema.

L’usine d’Ingelheim, de la Société Boehringer Sohn, est 
spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques 
(caféine et théophylline synthétiques, alcaloïdes, spécialités 
conditionnées), d’acides organiques, notamment d’acide 
citrique, de produits pour la boulangerie et d’insecticides.

Après leur avoir fait visiter quelques ateliers et leur avoir 
montré de remarquables réalisations sociales, .MM. Boeh
ringer offrirent aux participants et aux principaux collabo
rateurs de leur maison un déjeuner auquel assistaient égale
ment des représentants des autorités civiles et militaires 
françaises. On y prononça des discours empreints de cordia
lité et de compréhension mutuelle.

La visite suivante fut celle des Dyckcrhoff l’orllami-Ze- 
mentwerke, à Amöneburg, la plus importante fabrique de 
ciment d’Europe. On y appliqué le procédé par voie humide,
l.a puissance des installations et la mécanisation poussée 
de toutes les manutentions impressionnèrent vivement les

visiteurs. Au cours d’une collation qui termina la visite, des 
allocutions furent prononcées par .M. Dyckcrhoff, au nom des 
Dyckcrhoff Porlland-Zementwerke, et par .M. Didier, directeur 
de la Société Algérienne de Produits Chimiques, au nom des 
invités.

Invitation à la Johann Wolfgang Gcethe- 
Universitat.

Le litre de Docteur lionoris-causa de la Wolfgang Gocthc- 
Universitât fut conféré à M. le Professeur Jean Roche, du 
Collège de France, au cours d’une séance à laquelle étaient 
invités les participants au voyage d’études. On y applaudit 
les discours de M. le Doyen, de AI. le Professeur Boche cl de 
M. le Consul de France.

L'Achema IX.
La Deutsche Gcscllschaft fiir Chcmisches ApparaleweSén 

(Dechenia) a organisé, de 1920 à 1937, huit expositions do 
l’appareillage destiné à l’industrie chimique et aux labora
toires (Aclienui I à VIII).

L ’Achema IX , qui vient d’avoir lieu à Francfort-sur-le- 
Main du 9 au 10 juillet 1930, a permis aux nombreux visiteurs 
allemands et étrangers de juger des progrès réalisés par plus 
de 450 constructeurs pendant et depuis la guerre.

Vingt-cinq mille, visiteurs, dont plus de mille étrangers 
parmi lesquels de très nombreux Fiançais, ont répondu 
à l’invitation de la Decliema. De nombreux étudiants ont suivi 
les conférences qui se sont succédé durant toute la semaine.
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L’impression générale que la plupart des visiteurs ont 
conservée de VAchema IX  peut être résumée comme suit :

1. Les constructeurs allemands ont rattrapé le retard de 
plusieurs années qu’ils subirent du fait de la guerre et de ses 
suites. Dans la majorité des cas, ils y sont parvenus non en 
imitant le matériel étranger, mais en faisant œuvre de nova
teurs. Leurs équipes reconstituées do savants et d’ingénieurs 
leur permettent dès maintenant de participer à l’évolution 
de.la technique au lieu de se borner à la suivre.

2. Dans la majorité des cas, l’exécution des appareils est 
d’une qualité irréprochable.

3. Les prix de vente sont très étudiés et les délais de livrai
son sont courts, la capacité de production de l’industrie 
allemande n’étant pas encore utilisée en totalité.

Publications scientifiques et techniques.
Plusieurs stands étaient consacrés aux publications scien

tifiques et techniques. Les éditeurs allemands annoncent de 
nombreux ouvragés nouveaux. Le L andqlt-B ôrnstein , le 
G m elin, le B eilslein  ont été complétés par de nouveaux 
volumes. Un supplément du Ilager est paru en 1949. Une nou
velle édition de l’U llm ann  est en préparation; le premier 
volume paraîtra cette année.

La plupart des revues scientifiques et techniques ont repris 
leur parution régulière. Plusieurs d’entre elles, notamment 
Chemie-Ingenieur-Technik et la Chemiker Zeitung, ont con
sacré à VAchema IX  des numéros spéciaux.

Instruments de mesure et de contrôle pour 
¡'industrie et les laboratoires.

Mesure des poids. — On construit des balances de labora
toire permettant des pesées de plus en plus rapides et précises. 
Certaines d’entre elles comportent 1111 dispositif de ma
nœuvre des poids commandé de l’extérieur de la cage. Les 
balances analytiques pèsent 200 g au 1 /10e de mg et les 
balances de microchimie 20 g au 1 /1000 de mg. Les balances 
de torsion permettent des pesées instantanées ; leurs sensibi
lités vont de 1 /1000 de mg (portée 1 111g) à 2,5 mg (2 500 mg).

Des progrès ont été également réalisés dans la construction 
des balances industrielles. Toute manipulation de poids est 
supprimée : il suffit d’appuyer sur un bouton pour provoquer 
non seulement la pesée, mais encore l’impression du poids.

Mesure des densités. — Le densimètre Debro permet de 
mesurer en continu et d’enregistrer la densité d ’un g az par 
rapport à l’air pris dans les mêmes conditions de pression et 
de température. Le gaz et l’air sont soumis, dans un ventila
teur à double compartiment, à des accélérations identiques. 
On mesure le rapport des pressions, qui est proportionnel à 
celui des densités.

Hydro construit 1111 appareil, également enregistreur, qui 
donne une valeur absolue de la densité. On mesure le rapport 
des poids de deux colonnes de même hauteur, l’une d’air et 
l’autre du gaz à étudier; un récipient fermé, de volume 
constant, permet d’effectuer automatiquement une correction 
ramenant les valeurs observées à 0° et 760 111111 llg.

Le même constructeur présente un instrument grâce 
auquel on peut enregistrer en continu la densité d ’un liqu ide  ;
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il est basé sur l’emploi de deux flotteurs immergés, l’un dans 
le liquide à étudier, l’autre dans un liquide de comparaison.

Mesure des pressions. — J. C. Eckardl fabrique toute 
une gamme de manomètres permettant de mesurer des pres
sions de gaz allant jusqu’à 1 600 kg /cm2 et des pressions 
hydrauliques atteignant 2 500 kg/cm2. Leurs éléments sen
sibles sont constitués par des spirales en acier spécial. Ils 
sont insensibles à l’action des pulsations les plus rapides 
susceptibles de se produire dans un appareillage industriel.

Mesure de la viscosité, de la consistance, de la plasti
cité, etc. — Les viscosimètres classiques — à écoulement, 
à chute d’une bille, etc. — ont été perfectionnés de manière 
à permettre des mesures en série et à en accroître la préci
sion ; on a, de ce fait, été amené à les équiper de thermostats 
qui maintiennent automatiquement la température constante 
avec une précision pouvant atteindre 0 ,002°.

Pour satisfaire aux besoins de l’industrie moderne, divers 
appareils spéciaux ont été mis au point. Ainsi, le viscographe  
Brabender permet de mesurer en continu et d’enregistrer la 
viscosité dynamique. Le liquide à examiner est introduit 
dans un récipient, tournant à vitesse constante, dans lequel 
plonge un rotor ; une balance mesure l’effort exercé par le 
liquide sur ce dernier. Il est proportionnel à la viscosité. 1 œ 
récipient est chauffé par rayonnement", ce qui permet d’aug
menter progressivement sa température. Cet appareil convient 
à l’élude de liquides tels que les colles, couleurs, résines, etc.

Le Plaslographe Brabender (fig . 1) sert à mesurer la plas
ticité et la consistance de produits pâteux et de solides élas
tiques (caoutchouc, bitumes, graisses, etc.). Ils sont placés 
dans un malaxeur, Ylont la double enveloppe est reliée à un 
thermostat ; le bâti du moteur d’entraînement peut osciller 
et une balance, indicatrice et enregistreuse, mesure son couple.

La rhéologie — ou étude de l'écoulement des corps défor- 
mables — est une science relativement jeune qui a fait de 
rapides progrès au cours de ces dernières années. Ils ont été 
rendus possibles par la mise au point de viscosimètres à 
écoulement de grande précision, d’instruments destinés à

Fig. I. - Plastographe pour la mesure de la plasticité 
et de la consistance.

(C liché Brabender).
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la mesure do la viscosité structurelle — c’est-à-dire de la 
viscosité aux grandes vitesses (film de lubrifiant dans un 
palier) d’instruments do mesure de la consistance (Kl8 à 
10u cenlipoises) et d’instruments permettant d’étudier la 
thixotropie, ou variations de fluidité que subissent les corps 
déformablcs sous l’influence de l’agitation.

D’importantes études rbéologiques ont été effectuées en 
Allemagne, notamment par le Dr Umstätter cl par F. Höppler. 
Les appareils construits d’après les indications de ces savants 
ont été exposés à l ’Aclicmu IX  par W. Herzog et par Gebr. 
llaake.

Mesure des débits. — Hydro présentait une série de débit- 
mètres à plaques perforées, indicateurs et enregistreurs, 
destinés aux mesures de débits de liquides, degaz etdevapeurs.

J. C. Eckardt fabrique un ensemble de dôbi (mètres qui 
répondent aux besoins les plus variés : débitmètres à tore 
pendulaire pour les très basses pressions ; débitmètres à tore 
pendulaire pour la mesure des débits de gaz et de liquides 
circulant sous des pressions pouvant atteindre 700 kg/cm2; 
débitmètres avec flotteur sur mercure convenant aux réseaux 
de distribution de vapeur ; débitmètres à membrane pour les 
produits corrosifs.

Mesures thermiques. — Les mesures de tem pérature se font 
au moyen de thermomètres à dilatation de mercure (— 20 à 
-j- 600°), à dilatation métallique (0 à -)- 160°), à tension de 
vapeur (— 00 à -j- 400°) ou à résistance électrique (— 200 à 
-f- 500°) et de pyromètres, à couple jusqu’à 1 000° et, au-dessus, 
à radiations.

Les calorimètres modernes permettent de déterminer les 
pouvoirs calorifiques avec une précisiod de i  0,03 p. 100.

Hygrométrie. — Plusieurs constructeurs présentaient des 
hygromètres à cheveux ou à thermomètres sec cl humide pour 
la détermination de V hu m idité  relative île l ’air.

Des dispositifs facilitant la détermination rapide des teneurs 
en eau de petits échantillons ont été imaginés, notamment par 
Brabender ainsi que par le Dr Dinkelacker. Ce dernier dis
pose l’échantillon entre deux disques de verre qui sont appli
qués l’un contre l’autre pendant les pesées, do manière à 
éviter tout départ de vapeur, et séparés pendant le séchage à 
l’étuveou au dessiccateur. Les Wissenschaftlich-Technische 
Werkstätten construisent un appareil électrique qui permet 
la détermination rapide et précise de l’humidité de produits 
tels que les céréales, la farine, le tabac, etc.

Paul Lippke construit des hygromètres.basés sur une mesure 
des caractéristiques diélectriques du produit à examiner. Ces 
appareils peuvent être indicateurs ou indicateurs et enregis
treurs. Ils sont équipés de générateurs à haute fréquence four
nissant un courant d’amplitude rigoureusement constante.

Une application particulièrement intéressante de ces appa
reils est leur utilisation pour le contrôle automatique. Us 
permettent alors de suivre et de régler un processus de séchage 
et d’ajuster à la valeur voulue le degré d’humidité d’un pro
duit.

Les hygromètres Lippke trouvent de nombreux emplois 
dans l’industrie du papier et de la cellulose, dans l’industrie 
textile, l’industrie chimique. Ils conviennent également au 
contrôle de l’humidité des céréales et des farines, de tous les 
produits alimentaires, du tabac, des produits céramiques, des 
sables de fonderie, des combustibles solides, etc.

Mesure du pH. — F. et M. Laulenschläger présentaient 
toute une gamme de dispositifs pour la mesure du p \ \ , tant 
au moyen de papiers colorés que d’appareils électriques. Ces
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derniers sont indicateurs ou indicateurs-enregistreurs ; ils 
peuvent également être adaptés au contrôle automatique 
[fig. 2), notamment au réglage de l’introduction en continu 
d’un agent de neutralisation dans un courant d’eau vierge ou 
résiduaire, de bain de teinture, etc. Ils sont, suivant la zone 
de pli à explorer, équipés d’clectrodes à la quinhydrone, au 
platine-hydrogène, à l’antimoine, ou d’électrodes en verre. 
La Société Siemens und llalske utilise des électrodes de com
paraison au chlorure d’argent solide ; elles ne comportent, ni 
liquide, ni diaphragme et fournissent un potentiel très cons
tant. Elles son! particulièrement bien adaptées aux mesures 
industrielles. Pour déterminer le pli du sol, celle Société 
préconise des électrodes à l’anlimoine-chlorure d’argent.

Mesures optiques. — Plusieurs stands étaient consacrés 
aux appareils optiques : microscopes, polarim ètres, photo
m ètres, rcfracloinèlres, colorirnètrcs. Des constructeurs uni
versellement connus tels que Leilz, Zeiss, Frieseke et Uoepfner, 
Schmidt et llaensch, etc., reprennent dans ce domaine la 
place qu’ils occupaient avant la guerre.

FI g. 2. - pH-mètre pour la commande automatique des installations 
de neutralisation.

(C l i c h é  L a u fe n sc h lä g e r ) .

Des microscopes électroniques ont été mis au point, d’une 
part, par Siemens et, d’autre part, par Zeiss et l’A. E. G. 
L’appareil de ces derniers permet des grossissements électro
niques de 1 500, 5 000 et 15 000 fois, complétés par un grossis
sement optique.

Leitz montrait un spectroscope infra-rouge muni d’un 
cristal de chlorure de sodium qui permet d’effectuer des 
mesures entre 2,5 el 15 p.

L’Atlas-Wcrke A. G. construit le premier speclrom èlre  
île masse industriel allemand. Il convient à l’analyse dès gaz, 
des mélanges d'hydrocarbures, à la surveillance des processus 
d’isomérisation et de polymérisation, au dosage des impuretés, 
à l’étude des processus d’ionisation et de dissociation, à la 
surveillance en continu des réactions, ainsi qu’à l’étude des 
isotopes.

La raihïgèndgraphie joue un rôle de plus en plus important, 
tant dans les laboratoires scientifiques que dans l’industrie, 
pour l’élude de la structure des cristaux et des fibres, l’iden
tification des groupes d’atomes des liquides et des gaz, la 
mesure des particules ultra-microscopiques el des tensions
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superficielles. Le nouvel instrument, des Siemens-Reiniger 
Werke, le Krislallofleà II ,  muni de quatre chambres inter
changeables et d’un tube où l’on peut faire varier la tension 
entre 25 et 50 kV, permet de résoudre lous ces problèmes.

Commande automatique. — Des dispositifs de conlrôle et 
de réglage automatiques, à transmission électrique ou pneu
matique ffuj. 3), étaient présentés par plusieurs constructeurs. 
Siemens und Halske réalisent notamment des installations 
complètes de chauffe automatique, de commande de colonnes 
de fractionnement, etc. (fig. 4).

D’intéressantes réalisations de régulation pneumatique 
et électro-pneumatique étaient également présentées par 
J. G. Eckardt. Ce constructeur s’est attaché à mettre au point 
des instruments dont la sensibilité puisse être facilement 
réglable suivant les besoins de l ’installation. Ils s’adaptent 
d’autre part à des conditions de fonctionnement variées. Un 
appareil électro-pneumatique, par exemple, peut être indiffé
remment. adapté à un thermomètre à résistance électrique ou 
à un débitmèlrc ; la vanne peut être à commande à action 
directe ou inverse.

Des perfectionnements ont été apportés aux dispositifs de 
commande pour réduire le plus possible les frottements.

~1

Fig. 3. - Dispositif de réglage automatique d'un niveau. 
(Transmission pneumatique).

(C l i c h é  S iem ens und H a lsk e ) .

Fig. 4. - Commande automatique de la chaufferie d'une importante
centrale. (Transmission électrique). Contrôle de l'alimentation 
en charbon, air et eau, en fonction des besoins de vapeur ; 
contrôle du rapport combustible : air en fonction de la com
position des fumées ; maintien de la pression et de la tem
pérature de la vapeur à des valeurs constantes.

(C liché Siemens und Halske).

Ainsi, Eckardt exposait un dispositif moteur permettant de 
développer, en mettant en œuvre une pression de G alm, une 
force de 1 800 kg.

Avec le système électro-pneumatique, les indications des 
galvanomètres les plus sensibles peuvent être enregistrées 
par un trait continu.

Appareils pour les laboratoires de recherche 
et d'analyse.

Les visiteurs du hall Y de VAchema ont été frappés par la 
grande variété du matériel de laboratoire exposé. Les cons
tructeurs s’ingénient à faciliter le travail des chercheurs. Le 
contrôle et la commande automatiques jouent maintenant un 
rôle aussi important au laboratoire que dans les ateliers de 
fabrication. Le matériel moderne est adapté aux essais en 
série qu’il permet d’effectuer en réglant avec précision les 
conditions opératoires et avec une dépense minimum de 
main-d’œuvre. Divers perfectionnements ont en outre pour 
but d’assurer le confort et la sécurité des opérateurs.

Dispositifs de chauffage. — On adopte de plus en plus le 
chauffage électrique qui se prête bien au réglage automatique. 
Les thermostats de précision, tels que celui de Wobser qui 
permet de maintenir à 0,005° près une température comprise 
entre — 60 et -j- 300°, sont chauffés électriquement. Il convient 
également de mentionner les dispositifs de chauffage par 
infra-rouge de Klecs, ainsi que ses fours électriques, à moufles, 
à tubes et à creusets, qui permettent d’atteindre une tempé
rature de 1 400°.

Agitation. — Dans ce domaine également, de grands 
progrès ont été accomplis, notamment en ce qui concerne les 
dispositifs émulsionneurs que nous décrirons plus bas (p.355- 
3 5 6 )et les agitateursmiignétiques. Ona, entre autres, remarqué 
des mécaniques, agitateurs entraînés par moteurs électriques 
dont on règle à volonté la vitesse, cl des dispositifs compor
tant la transmission du mouvement par flexibles, ce qui évite 
que le moteur soit exposé à des vapeurs corrosives.

Distillation. — llcraeus construit un appareil de quartz, 
chauffé électriquement, qui fournit de l ’eau distillée de grande 
pureté. Plusieurs exposants présentaient des colonnes de 
fractionnement à haute sélectivité. Nous nous occuperons plus 
bas (p. 354) des appareils de distillation moléculaire.

Analyse. — Plusieurs modèles d’appareils automatiques 
pour la macro-, la semi-micro et la micro-analyse du carbone, 
de l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote cl des halogènes 
étaient exposés. Le Dr Dinkelacker construit un appareil 
pour le dosage gazométrique de l’azote aminique suivant 
D. D. van Slyke et un appareil pour le dosage de l’azote sui
vant Parnas-Wagner. La lîcrgmann K. G. exposait le dispo
sitif de dosage du soufre d’après Grole ainsi qu’un appareil 
permettant le dosage rapide de la teneur d’une huile en hydro
carbures aromatiques, et Klecs montrait un appareil de dosage 
du soufre et du carbone dans les combustibles solides conçu 
par A. Eder.

L a u te n s c h l i i g e r  c o n s t r u i t  d e s  a p p a r e i l s  d e  titration électro- 
métrique f o n c t io n n a n t  au m o y e n  d e s  p l i - m è t r e s  s ig n a l é s  
p lu s  h a u t  (p. 34 9 ).

Les analyseurs de gaz continus, indicateurs ou enregistreurs, 
sont de plus en plus utilisés, tant dans les laboratoires que 
dans l’industrie, soit pour suivre ou régler un processus de 
combustion ou de synthèse, soit pour détecter des impuretés
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dans, les gaz industriels ou des produits toxiques et malodo
rants dans l’atmosphère.

Les doseurs de CO» et de (CO -j- H2) sont appliqués à la 
commande automatique des chaufferies. Siemens und Halske 
utilisent des doseurs do CO» basés sur la conductibililé 
thermique et des doseurs de (CO -j- If2) basés sur la chaleur 
dégagée par la combustion, catalysée par un fil de platine, 
de ces gaz. Ce sont des appareils à ponts de Whealslone où la 
comparaison se fait avec l’air. Les deux gaz sont tout d’abord 
amenés au même degi'é d’humidité, ce qui est plus facile que de 
les sécher. Hartmann et Braun construisent des instruments 
permettant la mesure directe et continue de la teneur d’un 
gaz en oxygène ; ils sont basés sur le fait que l’oxygène 
est, contrairement aux autres gaz usuels, fortement para- 
magnétique. La même Société construit des doseurs continus, 
indicateurs ou enregistreurs, de traces d’02, H»0, SII», S02, 
dérivés organiques du soufre, NH3, C02, dans les gaz indus
triels et dans l’air.

Sommer et Runge construisent toute la gamme des appa
reils spéciaux nécessaires à l’analyse des produits pétroliers 
et à la détermination de leurs caractéristiques.

Le Chemisches Laboratorium für Toninduslrie est spécia
lisé dans la construction du matériel destiné aux laboratoires 
d’essai des grès, céramiques, béions, produ its routiers, etc. 
Il a présenté à VAchema IX  quelques nouveaux appareils 
intéressants, notamment : une presse portative, pesant moins 
de 300 kg, permettant de mesurer sur le chantier les résis
tances à la compression (10 à 600 kg /cm2) de cubes de béton 
de 200 mm de côté ; une machine, conforme aux spéci
fications de DIN 52 108, mesurant la résistance à l ’abrasion, 
due au roulement, des revêtements routiers; une machine 
pour la mesure du ramollissement que subissent les maté
riaux de construction incombustibles sous les effets combinés 
d’une haute température et d’une forte charge.

Gebr. Klecs a présenté quelques appareils destinés aux 
laboratoires de métallurgie, notamment : une machine à 
poncer et à p o lir  comportant plusieurs disques que l’on peut 
faire tourner l’un après l’autre sans avoir à les déplacer ; une 
machine à essayer les sables de m oulage, qui permet de 
déterminer en quelques minutes l’humidité, la perméabilité 
aux gaz et la résistance à la rupture.

Matériaux pour l'industrie chimique.
Un gros effort est fait actuellement en Allemagne, comme 

dans les autres pays industriels, pour mettre à la disposition 
de l’industrie chimique des matériaux nouveaux caractérisés 
par de fortes résistances à l’action des produits corrosifs et 
des températures élevées, par des propriétés mécaniques favo
rables et par des facilités d’assemblage.

Métaux et alliages. — A côté des aciers inoxydables clas
siques, à base de chrome, de nickel et de molybdène, on 
fabrique des aciers au tantale et au niobium, qui sont parti
culièrement faciles à souder, et de l’acier à base de silicium, 
chrome et aluminium, qui supporte une température de 
1 200°. Des alliages spéciaux ont été mis au point pour résoudre 
des problèmes tels que l’emploi de l’hydrogène sous haute 
pression, le craquage des produits pétroliers, etc.

On dispose également de fontes spéciales au chrome et au 
nickel, résistant à la corrosion et aux hautes températures, 
de fontes au manganèse résistant à l’abrasion, de fontes 
au silicium insensibles aux acides.

La Société Kronprinz est spécialisée dans la mise en
Vol. CL — V  3.
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œuvre des aciers inoxydables et à haute résistance à la 
chaleur. Elle exposait à VAchema une grande variété de tubes 
en alliages spécialement étudiés pour toutes les conditions 
d’emploi.

Cette Société fabrique également des récipients en acier 
normal, rendu résistant à l’action de la chaleur par un trai
tement superficiel, ainsi que des récipients pour les traite- 
nvots Ibermioues en acier au chrom e-nickel.

Les Eisenwerke Iiaiserslautern présentaient des appa
reils émaillés, résistant aux actions des acides, de la cha
leur et des variations de température.

Celte Société a également mis au point des procédés 
permellan! de revêtir de ferrosilicium les appareils des
tinés à l’industrie chimique. Ces revêtements sont insen
sibles à l’action de nombreux agents corrosifs. Ils sup
portent des variations brusques de température et ne sont 
abîmés ni par les chocs mécaniques, ni par l’action de la 
pression. Leur conductibilité thermique est bien supérieure 
à celles de tous les revêtements non métalliques.

Ileraeus a entrepris la production, en Allemagne, de tan
tale en planches, en jets et en fils. Grâce à sa remarquable 
résistance à la corrosion, ce métal est utilisé pour la cons
truction d’appareils destinés à l’industrie chimique, de 
tuyères pour le filage des textiles artificiels, d’instruments 
de chirurgie, d’anodes pour les tubes à vide profond, etc. La 
même Société a mis au point un procédé d'argentage élcclro- 
ly tique  permettant d’obtenir des dépôts durs et brillants, 
ainsi qu’un procédé de m étallisation  par vaporisation dans 
le vide cathodique qui fournit des miroirs dont le pouvoir 
réfléchissant atteint 98 p. 100. Heraeus présentait également 
un alliage or-chrome ayant une résistance électrique spécifique 
de 0,33 A  mm!/m à 20°, ainsi que des fils de cadmium, de 
bismuth et de molybdène dorés ou platinés.

Le stand de la Société Degussa-Siebert montrait tout le 
parti que les industries chimique et pharmaceutique peuvent 
tirer des m étaux précieux, notamment de l’argent, du pla
tine et de ses alliages et, dans une moindre mesure, de l’or et 
de ses alliages. On fabrique en ces métaux des demi-produits 
— fils, feuilles, profilés, bandes, tubes, etc. — permettant la 
construction d’appareils. Les récipients de grandes dimen
sions, les autoclaves, les échangeurs de chaleur, les tuyau
teries, etc. peuvent être revêtus d’une mince couche ou d’un 
plaquage de métal précieux. Ce même procédé peut s’appli
quer à des agitateurs, des pompes, des vannes, des brides, etc. 
Les métaux précieux peuvent être soudés sans qu’il en résulte 
de diminution de leur résistance à la corrosion.

On fabrique des tuyères pour le filage de fibres textiles 
synthétiques (cellulose régénérée, nylon, perlon) en alliage 
or-platine et en tantale.

Degussa présentait également des toiles, faites de fils de 
platine, ou d’alliage platine-rhodium, de0cm2,04à0,06mmde 
diamètre ; elles comportent 1 024 à 3 600 mailles au cm2 et 
sont utilisées comme électrodes ou comme masses cataly
tiques, notamment pour la combustion de l’ammoniac.

Les fils de platine servent également à la construction de 
thermomètres à résistance mesurant des températures qui 
atteignent 750°.

Autres matériaux minéraux. — Le carbone est de plus en 
plus u t i l i s é  comme matériau résistant à la corrosion. Martin 
et P a g e n s té c h e r  fabriquent des briques en carbone destinées 
au revêtement des appareils; elles sont insensibles à l’action 
des solutions alcalines et de tous les acides non oxydants, y 
compris l’acide fluorhydrique.
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L’Union Carbide and Carbon Corp. a mis au point un maté
riau en graphite imperméable, le « Karbate ». On en fait des 
tubes, de la robinetterie, des échangeurs de chaleur de divers 
types, des pompes, des colonnes d’absorption de l’acide chlor- 
hydrique, des installations de dilution de l’acide sulfu- 
rique, etc. Ce matériel est fabriqué uniquement aux États- 
Unis. Il est vendu en Allemagne par la Lurgi Gesellschaft 
für Wärmetechnik et en France par la Compagnie Industrielle 
Savoie Acheson.

La Degussa travaille des oxydes métalliques purs suivant 
une technique analogue à celle de la métallurgie des poudres. 
On obtient ainsi des pièces qui supportent des températures 
allant de 2 000°, dans le cas de l’alumine, à 3 000° dans le cas 
de la thorinc.

La Société Steuler-Industriewerke fabrique une grande 
variété de briques et de pièces diverses résistant à la chaleur, 
à l’abrasion et à la corrosion. Ses briques de silice pour fours 
Siemens-Martin sont caractérisées par des températures de 
début et de fin de ramollissement respectivement égales à 
1 700 et i 710° et par une porosité inférieure à 19 %. Des 
briques spécialement étudiées pour la construction du corps 
et du fond des hauts fourneaux permettent une notable aug
mentation du nombre de coulées. La /¡g. S représente des

Fig. 5. - Matériaux pour le garnissage des récupérateurs Cowper. A 
gauche, briques pour la zone supérieure ; à droite, briques 
pour la zone inférieure. Les briques destinées aux deux zones 
médianes ont des sections de passage intermédiaires.

(C liché Steuler-Industriewerke).

matériaux de garnissage pour les cowpers. Le régénérateur 
est partagé en quatre zones dont les sections de passage sont 
de plus en plus faibles, de manière que la vitesse du gaz aug
mente de l’une à l’autre. Steuler fabrique également des 
briques spécialement étudiées pour les fours à cuisson de 
l’argile, pour les fours tournants à ciment et pour les fours de 
verrerie, ainsi que des garnitures de fours de fusion à moufle.

Les briques anti-acides Steuler sont utilisées pour la 
construction de tours d’absorption d’acide nitrique, de réser
voirs à acide, de bacs de décapage, de cuiseurs de pape
terie, de diffuseurs pour la saccharification du bois, de fonds 
filtrants, d’installations pour le lavage des poissons.

Plusieurs constructeurs ont présenté à VAchema des appa
reils vitrifiés, des récipients et tubes en verre et en porcelaine 
pour usages industriels, des tubes, cornues, etc., en carbure 
de silicium.

M a t é r i a u x  o r g a n i q u e s .  — Du fait de leur résistance à 
l ’action de divers produits chimiques, les caoutchoucs naturel 
et synthétiques trouvent de nombreux emplois dans la 
construction des appareils.

C. Freudenberg fabrique des garnitures d’étanchéité pour 
les arbres tournants ou animés d’un mouvement alternatif. La

partie droite de la figure 6 montre à titre d’exemple, deux 
formes d’exécution: celle d’en haut comporte trois pièces 
métalliques; celle d’en bas n’en comporte plus qu’une, la 
partie qui est en contact avec la paroi du logement. La pièce

Fig. 6. - Bague d'étanchéité.
(C liché Ca I F, eudenberg).

qui assure l’étanchéilé peut être en cuir chromé ou en caout
chouc naturel ou synthétique, suivant la nature des produits 
auxquels elle doit résister. De nombreux modèles sont adap
tés aux diverses conditions d’emploi : type de mouvement, 
vitesse périphérique, pression, etc.

Freudenberg présentait également des profilés en caout
chouc de formes très variées, des tubes ayant jusqu’à 120 mm 
de diamètre extérieur et 20 mm d’épaisseur de parois, des 
feuilles servant à faire des joints découpés, des membranes, 
des boules, des raccords en tube ondulé et autres pièces de 
protection flexibles.

La Société A no rgana-Gendorf fabrique de l’éthylène par 
hydrogénation de l’acétylène et du chlore par électrolyse. 
De ces matières premières, elle tire plus de 100 dérivés, en 
particulier l’oxyde d’éthylène, les glycols élhyléniques et 
polyélhyléniques, ainsi que leurs éthers méthyliques, éthy- 
liques et butyliques, les éthanolamines, etc., et de nombreux 
produits spéciaux utilisés comme solvants, plastifiants, agents 
détersifs, auxiliaires de teinture, etc.

Anorgana produit également du chlorure d’éthylène et des 
m atières plastiques à base de chlorure de p o lyv in y le  ; ces 
dernières sont livrées sous diverses formes, telles que : des 
feuilles de 0,0o ou 0,09 mm d’épaisseur, utilisées pour la 
confection des pansements, des feuilles et des bandes destinées 
à l’isolation électrique, des fils et des tissus.

Un autre département de cette Société est spécialisé dans la 
fabrication de pièces diverses, en caoutchouc naturel ou syn
thétique, mou ou durci, et en matières plastiques ; elles résis
tent à l ’action de nombreux produits chimiques. Ces mêmes 
matériaux sont utilisés pour le revêtement d’appareils et 
réservoirs de toute nature : wagons-citernes, cellules d’élec- 
trolyse, autoclaves, centrifugeuses, filtres, pompes, canali
sations, etc.

L’IIarzer Achsenxverke K. G. applique en Allemagne le
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procédé de caoutchoutage « Vulcoferran ». D’intéressantes 
applications de ce procédé ont été présentées à VAche- 
m a IX . L’adhérence du revêtement au support est consi
dérable : elle atteint 180 kg /cms ; ce revêtement convient 
donc bien aux récipients devant subir le vide. On peut, 
sans crainte de l’abîmer, tolérer une température de 110° 
dans le liquide et de 135° dans la double enveloppe de vapeur. 
Tous les appareils revêtus de « Vulcoferran » sont soumis à 
un essai d’isolation électrique qui permet de s’assurer de la 
parfaite étanchéité de la couche de caoutchouc.

Le « Vulcoferran » résiste à l’action des acides acétique, 
fluorhydrique et nitrique froids, des acides chlorhydrique, 
phosphorique et sulfurique (50 o/0) chauds, des lessives alca
lines, de nombreux sels et solvants. Les appareils, canalisa
tions, pompes, ventilateurs, etc., caoutchoutés par ce procédé 
trouvent donc de nombreux emplois dans l’industrie chimique, 
l’industrie textile, l’industrie alimentaire, etc.

Plusieurs constructeurs ont présenté à VAchema de l’appa
reillage en chlorure de p o lyv in y le . L’emploi de cette matière 
plastique se généralise de plus en plus dans l’industrie chi
mique ; elle résiste remarquablement à l’action de la 
plupart des réactifs et est facile à travailler par étirage, 
moulage, usinage et soudure. Son seul inconvénient est de ne 
pas supporter une température de travail supérieure à 60°. 
On construit en chlorure de polyvinyle des tubes étirés, de la 
robinetterie, des pompes centrifuges, des ventilateurs, des 
colonnes d’absorption, des réservoirs, cuves de réaction, etc. 
On peut également revêtir les récipients métalliques de 
feuilles de chlorure de polyvinyle qui sont collées au support, 
puis soudées.

Enduits protecteurs contre la corrosion. — On préconise 
dans de nombreux cas l’emploi, pour protéger les métaux ou 
le béton contre la corrosion, de peintures ou d’enduits à base 
de bitume, de brai, de matières plastiques ou de caoutchouc 
chloré.

Le steulerex, fabriqué par Steuler-Industriewerke, est un 
enduit à base de caoutchouc auto-vulcanisable à froid, qui 
résiste à l’action de la plupart des réactifs, à l’exception des 
acides oxydants. Il s’applique sur le fer, le béton, la maçon
nerie ou le bois et supporte les températures comprises entre 
— 30 et +  120».

De bons résultats sont également obtenus avec les enduits 
minéraux tels que la keragelith  et le béton spécial de la 
Chemieschutz Ges., qui convient aux produits alimentaires 
et supporte une température de 100°.

Transformation et transport de l'énergie.

Transformation de l'énergie électrique en énergie ther
mique. — Le chauffage pa r induction  est très en faveur. II 
permet d’éviter toute surchauffe et de répartir uniformément 
l’apport de chaleur sur la surface d’échange. L’absence 
d’élément porté à haute température élimine les dangers 
d’explosion. Le rendement de transformation de l’énergie 
électrique en chaleur effectivement transmise au liquide est 
pratiquement quantitatif. Enfin, grâce à la faible inertie 
thermique des éléments chauffants, ce mode de chauffage 
se prête bien au contrôle automatique. Dans de nombreux cas, 
ces avantages compensent le prix relativement élevé de l’éner
gie électrique.
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Dans le domaine du chauffage p ar rayons infra-rouges, 
Ileracus présentait une lampe tubulaire permettant de réaliser 
de fortes concentrations d’énergie rayonnante.

Production et emplois de la lumière ultra-violette. — La
Quartzlampen Gesellschaft fabrique des modèles de lampes 
adaptées aux multiples emplois des rayons ultra-violets. 
L’irradiation des corps solides est appliquée au séchage des 
peintures siccatives, les rayons ultra-violeLs provoquant en 
quelques secondes le processus d’oxydation qui dure norma
lement 12 h ; à la désinfection des céréales et autres produits 
alimentaires; aux tirages sur papier ozalide. L’irradiation 
des liquides est appliquée à la désinfection de l’eau, à la photo
chloruration, à la vitaminisation, les rayons ultra-violets 
provoquant la transformation des provitamines en vitamines. 
L’irradiation des gaz permet la désinfection de l’air des locaux 
où l’on fabrique des produits pharmaceutiques ou alimen
taires, des écoles, salles de réunion, etc.

Les ultra-sons. — Les ultra-sons trouvent de nombreux 
emplois dans l’industrie chimique; on les applique notam
ment à la production d’émulsions et de suspensions, à la pul
vérisation fine de solides tels que ceux qui sont destinés à la 
préparation des émulsions photographiques, à l’extraction, 
à l’accélération des réactions chimiques, au dégazage des 
liquides et des solides fondus, ou vieillissement des alcools et 
des parfums, etc. Les appareils générateurs d’ultra-sons 
sont basés soit sur l’emploi de quartz piézo-électrique, soit 
sur la magnéto-striction. Les installations comprennent alors 
un générateur de hautes fréquences et un oscillateur à 
ultra-sons affectant la forme d’un récipient dans lequel on 
introduit le liquide à traiter.

Échangeurs de chaleur. — La Bergedorfer Iiiscnwaren 
A. G. exposait à VAchema des appareils identiques à ceux que 
fabrique en France la Société Alfa-Laval, notamment un échan
geur de chaleur à plaques cannelées dont le montage, 
le démontage et le nettoyage sont faciles et l’encombrement 
réduit. II s’adapte aux conditions de travail les plus diverses. 
Le coefficient de transmission de la chaleur est élevé.

La Mannesmannrôhrên A. G. est à la tête du progrès dans 
le domaine des tubes d’acier et des échangeurs de chaleur 
tubulaires. Elle fabrique des tubes en divers aciers spéciaux, 
résistant à la corrosion et à des températures atteignant 
1 200°, ainsi que des tubes pour chaudières. Pour la construc
tion d’échangeurs de chaleur à hauts rendements, Mannes
man n offre des tubes à ailettes et des tubes à gorges ; 
ces derniers ont une surface double de celle des tubes 
lisses : on les utilise lorsque l’on fait passer à l’intérieur 
du tube le fluide ayant la meilleure conductibilité thermique 
et la chaleur spécifique la plus élevée. Pour résoudre le pro
blème inverse, on fabrique des tubes à gorge intérieure. 
Tout récemment, Mannesmann a mis au point la fabrication 
de tubes d’acier garnis extérieurement de pointes pyramidales, 
dont la surface d’échange est 2,6  fois celle d’un tube lisse. 
Dans un ordre d’idées un peu différent, on fabrique des tubes 
en acier inoxydable, étirés, de 0,16 mm d’épaisseur de parois ; 
ils conviennent à la construction d’échangeurs de chaleur 
destinés, notamment, à l’industrie des produits alimentaires.

Mannesmann construit des faisceaux tubulaires de chau
dières et d’installations frigorifiques ainsi que des échangeurs 
et des réfrigérants de tous types, étudiés pour conduire aux 
coefficients de transmission de chaleur maxima.

353

Chimie c l Industrie  8 (1/2)



CHIMIE &
INDUSTRIE Y. M ayor. - ACHEMA IX

Méthodes physiques de séparation des corps.
Séparation par centrifugation. — I.es séparateurs De 

Laval (fie/. 7), construits en Allemagne par la Bergedorfer 
Eisenwaren A. G. et en France par la Société Alfa-Laval, 
servent tant à la clarification, c’est-à-dire à l’élimination des 
particules solides en suspension dans un liquide, qu’à la

F ig . 7. - Séparateur de La va l. Demi-coupe de gauche : purificateur (é li
mination des solides en suspension). Demi-coupe de droite : 
c la rifîcateur {décantation d ’un liquide).

(C liché Alfa-Laval).

décantation de deux liquides non miscibles. La remarquable 
efficacité de ces appareils résulte de la valeur élevée de la 
force centrifuge qu’ils développent, du grand volume de 
liquide contenu dans le bol et du fait (pie les filets liquides 
sont guidés, pendant toute la traversée du bol, de manière 
à éviter la formation d’un régime tourbillonnaire. En outre, 
les éléments lourds séparés sont évacués continuellement vers 
un espace annulaire, extérieur à la chambre de travail, dont 
le volume reste ainsi constant. Un modèle spécial de clarifi- 
cateur à grande poche de dépôt est prévu pour l ’épuration 
des liquides contenant une proportion élevée de matières 
solides en suspension.

Les séparateurs De Laval sont utilisés dans un grand 
nombre d’industries, notamment pour l’épuration des 
huiles minérales et végétales, le déparaffinage des huiles 
minérales, la séparation des levures, la clarification des 
vernis, des vins, des jus de fruits et de la bière, le classement 
des suspensions fines, etc.

Séparation des liquides par extraction. — La Lurgi 
Gesellschaft présentait à VAchema un appareil d’extraction 
par solvant sélectif inventé par C. Coutor, des Établissements 
Lambiotte Frères. Il est constitué par un tambour tournant 
partagé en plusieurs chambres d’extraction. Des tuyères
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mélangeuses introduisent dans chacune d’elles les deux 
liquides, qui sont ensuite séparés par la force centrifuge. 
Us passent, en contre-courant, d’une chambre à l’autre. Cet 
appareil est appliqué à l’extraction de l’acide acétique des 
eaux mères, à la déphénolisation des huiles et des eaux, à 
l’extraction d’antibiotiques, d’hormones, etc., à l’épuration 
par solvants sélectifs des huiles lubrifiantes et des huiles 
Diesel, à la désulfuration de l’essence, au dessalage du 
pétrole, etc. En France, cet appareil est fabriqué par Lurgi- 
Paris.

Corps de contact pour la séparation des fluides par extrac
tion ou distillation. — Malgré toutes les tentatives faites 
pour leur trouver des substituts, les simples anneaux imaginés 
par Raschig en 1916 restent les corps de remplissage les plus 
souvent utilisés pour l’extraction, pour la distillation et, 
d’une manière générale, chaque fois que l ’on veut réaliser 
un contact intime entre un gaz et un liquide. Tout en présen
tant une surface considérable, les anneaux Raschig ne pro
voquent qu’une faible perte de charge. Ils allient en outre 
une faible densité à une résistance élevée à l’écrasement, ce 
qui permet des hauteurs de chargement de 6 à 8 mètres.

Les principaux emplois des anneaux Raschig sont : l’épu
ration, le refroidissement et l’humidification de l’air par 
contact avec de l’eau, le séchage de la vapeur, l’épuration de 
nombreux gaz, notamment de ceux qui proviennent de la 
gazéification des combustibles solides, l’absorption des vapeurs 
mélangées à des gaz, la neutralisation des gaz acides, l’élimi
nation des poussières et des vésicules de liquide entraînées 
par les gaz, le séchage de l’air par les liquides hygroscopiques, 
le refroidissement de l’eau par évaporation partielle dans un 
courant d’air, le lavage d’un liquide par un autre, le déga
zage de l’eau, le déshuilage de la vapeur, la concentration 
des solutions par contact avec un gaz chaud, la distillation 
fractionnée sous pression normale ou réduite.

En France, les anneaux Raschig sont fabriqués par la Société 
Le Gaz Industriel.

Colonnes à plateaux. — Plusieurs sociétés se sont spécia
lisées dans la construction des colonnes à plateaux destinées 
à la distillation fractionnée et à l’extraction. Certaines d’entre 
elles présentaient des dispositifs nouveaux : au stand Canzlér, 
une colonne en verre, où de l’eau et de l’air circulaient en 
contre-courant, permettait de comparer le mode d’action 
de plusieurs types de plateaux. Les Prof. Jantzcn et Schmal- 
fuss ont mis au point un séparateur de mousses. Montz cons
truit un dispositif de recette convenant, notamment, aux 
distilleries d’alcool, et Uhdo des unités de distillation pour 
l’industrie pétrolière.

Distillation moléculaire. — Les substances à point d’ébulli- 
tion élevé ou très sensibles à l’action de la température peuvent 
être distillées sans décomposition, si on se place dans des 
conditions telles que le libre parcours moyen des molécules 
soit du même ordre de grandeur que la distance entre les 
surfaces d’évaporation et de condensation. Pratiquement, on 
opère sous une pression partielle de l’air de l’ordre de 10-* 
Torr à laquelle correspond un libre parcours moyen de 
quelques centimètres.

Cette technique a passé du domaine du laboratoire à celui 
de l’industrie. E. Leybold Nachfolger construit des pompes 
à vide poussé et des installations de distillation de laboratoire 
(10-50 g/h), semi-industrielles (quelques kg /h) et indus
trielles (250 kg /h).

La mesure des vides poussés peut se faire au moyen de
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manomètres thermoélectriques (10 à  10-3 Torr) o u  de mano
mètres à  ionisation (2.10- 3 à  2.10- 7 Torr).

Séparation des liquides par « diasolyse ». — Ce principe 
est appliqué par le Dr Dinkelacker à la construction d’un 
dispositif de laboratoire pour la séparation des liquides. On 
utilise des membranes exemptes de pores, en caoutchouc ou 
en matières plastiques, qui agissent comme milieu solvant. 
Elles permettent de séparer, aussi bien que la chromatogra- 
phie, des composés isomères, des produits végétaux ou ani
maux, etc.

Séparation des gaz. — Le procédé Sulfidin {fin. S), mis au 
point par la Société Lurgi — et installé en France par la 
Société Lurgi-Paris — assure la récupération de l’anhydride 
sulfureux contenu dans les gaz. Il permet de traiter des gaz 
de grillage d’une teneur en S02 quelconque et s’accommode 
de toute variation do titre pouvant se produire au cours de 
l’opération. Il met en œuvre un absorbant à grand pouvoir 
solvant, ce qui réduit au minimum la vitesse de circulation 
du liquide. On récupère 96-98 % du SO, à l’état de pureté. 
La consommation d’absorbant est pratiquement nulle.

Filtration. — Impérial H. Hoening und Co. construit un 
filtre rotatif à vide muni d’un dispositif à chaîne pour l’en
lèvement de la portion du gâteau laissée par le racleur. On 
évite ainsi l’emploi d’air comprimé, ce qui permet de suppri
mer les fils de fixation de la toile filtrante et de choisir cette 
dernière très mince.

On peut réaliser, sur les filtres rotatifs, un lavage satisfai
sant du gâteau en faisant appel aux bandes de lavage ; elles 
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont plus perméables à 
l’eau. Mais si on les confectionne en tissu trop lâche, elles 
tiennent mal sur les rouleaux entraîneurs. C’est pourquoi, 
sur les récents modèles d'impérial, les bandes sont guidées 
par des profilés latéraux. On peut ainsi réaliser une répar
tition uniforme de l’eau de lavage et éviter la formation de 
crevasses dans le gâteau.

La Schumacher’sche Fabrik est spécialisée dans la fabrica
tion des matériaux en céramique poreuse. A côté des plaques 
filtrantes pour filtres a succion et à pression, dont l’industrie 
chimique utilise de grandes quantités, elle produit des bougies 
filtrantes, des pièces cylindriques, des douilles, etc. Ces maté
riaux se distinguent par la nature et par la granulométrie 
des produits entrant dans leur composition. On met en œuvre 
des grains de, en moyenne, six dimensions différentes et peut 
obtenir toutes les caractéristiques chimiques et thermiques

imposées par les conditions d’emploi. Toutes ces pièces en 
céramique poreuse sont d’une exécution très précise, tant en 
ce qui concerne leurs dimensions extérieures que leurs poro
sités.

La Schumacher’sche Fabrik construit également des filtres 
complets, équipés d’éléments poreux de sa fabrication. Ils 
vont des modèles les plus simples, destinés à l’élimination des 
brouillards d’eau ou d’huile de l’air comprimé, aux appareils 
à grand rendement destinés à la filtration des liquides et des 
gaz industriels. Les matériaux entrant dans leur construction 
sont choisis en fonction de la corrosivité des produits à traiter.

Les plaques et cylindres en céramique poreuse sont égale
ment utilisés comme diaphragmes pour l’électrolyse.

Dans d’autres stands étaient exposés des plaques filtrantes 
souples en matières plastiques, des toiles filtrantes, des dis
positifs pour l’introduction en continu des adjuvants de filtra
tion, des filtres spécialement étudiés pour le traitement des 
huiles lubrifiantes, des carburants et des produits alimen
taires, etc. Des progrès réalisés dans la construction des 
filtres-presses permettent de réduire les dépenses de main- 
d’œuvre que comporte leur emploi.

Séchage des solides. — Impérial H. Iloening und Co. 
construit un sécheur d’essai à deux tambours. On peut passer, 
sans interrompre la marche de l’appareil, de l’alimentation 
par-dessus à l’alimentation par-dessous. Ce sécheur est très 
pratique pour les stations expérimentales et pour les petites 
fabrications.

La Maschinenfabrik F. Haas construit des appareils de 
séchage de divers types. Elle exposait à YA chem a  une 
étuve dans laquelle on introduit des chariots servant de 
supports aux récipients contenant le produit à sécher. Elle 
convient aux produits chimiques et pharmaceutiques, aux 
tablettes, aux granulés, aux fruits, aux légumes, etc.

Cette étuve est construite en acier ; elle comporte une 
double enveloppe isolante contenant une couche de laine 
minérale de 40 mm d’épaisseur. Elle est chauffée électri
quement et est munie d’un régulateur permettant de 
maintenir automatiquement la température désirée. La 
circulation d’air est assurée par un ventilateur. Elle peut 
être réglée à volonté en fonction des caractéristiques du 
produit soumis au séchage.

Agitation, mélange et émulsion.
Agitateurs. — La maison Th. Zeise, qui est spécialisée 

dans la construction des hélices’marines, présentait à YAchema 
des agitateurs à hélice qui conviennent au mélange de liquides 
de. densités différentes ainsi qu’à la dispersion des solides et 
des gaz dans les liquides. Ce système d’agitation offre de 
nombreux avantages : il conduit à un mélange rapide des 
constituants, absorbe relativement peu d’énergie si le profil 
de l’hélice et sa vitesse sont judicieusement choisis; d’autre 
part, l’installation de ces agitateurs est simple et peut se 
faire sur des récipients de n’importe quelle forme. Aussi 
trouvent-ils de nombreuses applications, non seulement dans 
l’industrie chimique, mais encore dans celles du pétrole, des 
produits alimentaires, des couleurs et vernis, du ciment, etc.

A. Hofer est spécialisé dans la construction des autoclaves. 
L’un de ses récents modèles est équipé d’un agita teur à en tra î
nement m agnétique qui permet de supprimer le presse-étoupe, 
c’est-à-dire la principale cause de fuites.

L’emploi de grandes vitesses de rotation, pouvant atteindre 
30 000 t.p.m., a permis des progrès considérables dans le
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domaine de la préparation  des ém ulsions. Les appareils pré
sentés par Janke et Kunkol permettent, par exemple, d’oblé- 
nir en quelques minutes des suspensions stables de graphite 
dans l’huile ou de pétrole dans l’eau.

Broyage et pulvérisation.
Quelques stands étaient consacrés aux appareils de broyage 

et de tam isage. L’Alpine A. G. présentait, à côté de modèles 
classiques, plusieurs appareils de conception nouvelle.

Le broyeur sans tamis « Kolloplcx » convient aux 
substances molles et demi-dures ; il est muni d’un dispo
sitif d’amortissement des vibrations et son mécanisme 
d’entraînement est refroidi par un courant d’air.

Le broyeur « Contraplex» est muni de deux rotors tournant 
en sens inverse à des vitesses telles que le domaine des ultra
sons se trouve atteint. Cet appareil permet ainsi non seule
ment de réaliser une pulvérisation extrêmement line, mais 
également de provoquer une réaction chimique au sein du 
produit soumis au broyage. Alpine fabrique aussi un appareil 
comportant un broyeur sans tamis et un séparateur pneu
matique directement accouplé; les grains insuffisamment 
fins sont refînés vers la zone de brovage.

Cette Société a étudié de manière très approfondie la 
question de la séparation pneumatique et est ainsi parve
nue à construire des appareils fournissant des grains très 
réguliers, même lorsqu’ils sont de dimensions de l’ordre 
du micron.

La maison Paul Lecbler s’est spécialisée dans la construc
tion des tuyères pour la pulvérisation  des liqu ides : les tuyères 
à spirale permettent de faire varier à volonté la finesse de la 
pulvérisation ; les tuyères à crépine excentrique sont de plus 
en plus utilisées, parce qu’elles n’ont pas tendance A s’obs
truer ; les tuyères à jet plan projettent un éventail de liquide 
pulvérisé ; les tuyères à faisceaux comprennent plusieurs 
spirales cl allient ainsi un grand débit à une pulvérisation 
très fine ; les tuyères à air comprimé permettent de régler 
très exactement la proportion de brouillard introduite dans 
l’air. Ces divers pulvérisateurs trouvent de nombreux emplois 
dans l’industrie chimique, où ils permettent de réaliser un 
contact intimé entre un gaz et un liquide, dans la lutte contre 
l’incendie, pour le refroidissement de l’eau, le conditionne
ment de l’air, etc.

La Société Niibilosa applique la pulvérisation des liquides 
à un appareil de laboratoire destiné au séchage des solutions. 
11 est calculé pour vaporiser 1 kg d’eau à l’heure. L’apport 
de la chaleur nécessaire se fait électriquement. Cet appareil 
convient bien à l’étude, en laboratoire, de tous les problèmes 
de séchage par pulvérisation.

Pompes, ventilateurs et compresseurs.
Plusieurs types de pom pes sans presse-étoupe .ont été pré

sentés à VAchenia IX . Ils se distinguent généralement par des 
perfectionnements qui permettent d’assurer l’étanchéitc 
non seulement en marche, mais encore à l’arrêt, et surtout 
pendant la période de ralentissement qui précède l’arrêt. 
Dans la pompe horizontale Bungartz, ce but est atteint par un 
déplacement latéral automatique de l’arbre provoquant 
l’obstruction de l’arrivée de liquide lorsque la vitesse de la 
pompe tombe au-dessous d’une certaine valeur. Les arbres 
des pompes verticales Bochumer sont placés dans des gaines 
qui atteignent un niveau supérieur à celui du liquide à aspirer.
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Werneret und Co présentaient des pompes en chlorure de 
polyvinyle, sans presse-étoupe.

La Halberg Maschinenbau u. Giesserei exploite une usine 
qui appartenait jadis à Sulzer. Elle fabrique des pom pes 
rotatives de toutes sortes, notamment celles qui assurent de 
grands débits et des pressions élevées; des compresseurs 
permettant d’atteindre des pressions supérieures à 1 000 atm., 
auxquelles l’industrie chimique fait de plus en plus fréquem
ment appel ; des pompes à pistons, des machines à vapeur et 
des pompes à pistons spéciales pour les installations de chauffe 
au mazout. Halberg construit également des chaudières à 
vapeur de divers types. Celle Société possède une grande 
expérience dans la construction des pompes centrifuges 
résistant aux acides ; elle les a récemment perfectionnées 
en vue d’augmenter leur hauteur possible d’aspiration. Sa 
fonderie est équipée pour produire toutes les pièces pesant 
de 0,3 à 20 000 kg.

Matériel de conditionnement.
T.c bail II de VAchcma IX  était consacré aux appareils de 

pesage et de conditionnement automatiques. On y présentait 
des installations allant de celles qui remplissent les sacs de 
ciment à celles qui dosent au milligramme près un médica
ment, des machines à pastiller, à remplir les bouteilles et les 
flacons, etc. Des pompes doseuses permettent de mélanger 
jusqu’à quatre liquides en proportions exactement définies.

La Société Librawerk a mis au point une balance auto
matique spécialement étudiée pour effectuer les pesées 
réputées difficiles, notamment celles des poudres fines, des 
huiles épaisses et, d’une manière générale, des produits 
qui adhèrent aux parois des récipients. Celui dans lequel 
s’effectue la pesée est muni d’un dispositif de nettoyage 
automatique et est en outre taré avant chaque opération. 
La même Société présentait à YAchem a  une balance à 
farines et une ensacheuse pour produits pulvérulents 
permettant de remplir ISO à 180 sacs à l’heure.

La Verpackungsbedarf G.m.b.II. fabrique des ensaclieuses. 
Elles fonctionnent soit suivant le principe des poids bruts 
— le sac est pesé pendant le remplissage et possède, lorsque 
celui-ci est terminé, le poids désiré —, soit suivant le principe 
des poids nets : le produit est pesé hors du sac, dans lequel 
il est ensuite introduit automatiquement ; ce second principe 
est adopté lorsque l’on a affaire à une marchandise de prix 
élevé, car il conduit à une pesée plus précise. Pendant son 
remplissage, le sac peut être soumis à une vibration qui tasse 
la poudre. Les machines appliquant le principe des poids 
bruts permettent de remplir 100 à 1 200 sacs à l’heure ; 
celles qui appliquent le principe des poids nets en remplis
sent 100 à "00 à l’heure.

La machine fabriquée par Ilôller convient au remplissage 
des sachets de produits alimentaires ou pharmaceutiques 
(0,05 à 250 g). Son débit peut atteindre 7 800 pièces à l’heure.

Le Dr Dinkèlacker montrait un dispositif ingénieux grâce 
auquel on peut introduire, dans des conditions aseptiques 
parfaites, une quantité exactement mesurée de produit stéri
lisé dans une ampoule ou une fiole.

La visite du hall II a donné l’impression qu’un gros effort 
avait été fait pour permettre de présenter à la clientèle, tout 
en réduisant la main-d’œuvre au maximum, des produits 
d’une qualité rigoureusement constante dans l’emballage le 
plus flatteur.
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Le bilan économique 1949
dressé par le Conseil National du Crédit

par Jean GARANTIER

Le Conseil National du Crédit est un organisme public créé par la loi du 2 décem
bre 1945, dans le but d'assurer une double mission : d'une part, I organisation et la 
surveillance du système bancaire, d'autre part, la direction et la distribution

du crédit.
Ce problème du crédit est à l'ordre du jour dans les préoccupations des industriels 
et des commerçants. Le rapport n'apporte pas à ces préoccupations une solution 
car tel n’est pas son objet. Il est destiné à retracer I évolution du crédit en 1949. A  
le lire, on n'en recueille pas moins des enseignements utiles qui doivent permettre, 
par l'évocation d’un passé récent, de déterminer la politique à suivre dans I avenir.

N ous avons dit que la mission du Conseil National du 
Crédit est double : elle comporte un aspect d’orga
nisation et de surveillance du système bancaire, et 
un rôle de direction dans la distribution du crédit. 

Avant d’aborder ces problèmes, le rapport fait un tour 
d’horizon sur l’évolution de l’économie française en 1949.

Celle-ci se caractérise par le passage d’un régime de 
pénurie à un régime d’abondance, entraînant 1 abandon du 
rationnement, et, avec le développement des exportations, 
la diminution du déficit commercial global. Enfin, on a 
enregistré une stabilité relative de l’ensemble des prix. Dès 
à présent, c’est la question des débouchés et non plus celle 
des approvisionnements qui conditionne l’activité économi
que française.

Efforts du Conseil dans le domaine de l'organi
sation bancaire.

En 1947 et 1948, le Conseil National du Crédit s’ôtait fixé 
pour tâches non seulement de simplifier et de faciliter le 
travail des banquiers, mais aussi d’opérer une concentra
tion que les pouvoirs publics jugeaient indispensable et que 
d’ailleurs justifiait, dans une certaine mesure, la nationa
lisation des grands établissements de crédit. Certaines 
agences ont été fermées en 1947, mais 1 année suivante, le 
Conseil a décidé de prendre en considération les demandes 
formulées par certaines banques désireuses d’ouvrir de 
nouveaux guichets.

En 1949, les efforts du Conseil National du Crédit se 
sont portés sur les opérations commerciales des banques, 
en vue notamment d’alléger les charges supportées par la 
clientèle. Parmi ces mesures, citons : diminution des droits 
de garde pour les titres déposés à la C.C.D.V.T., abaissement
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des taux de commission, réduction des tarifs de crédits à 
moyen terme, exonération de commission pour les achats 
et ventes de titres liés à des opérations de regroupe
ment, etc...

La politique du crédit bancaire.
L’année précédente, le Conseil s’était donné pour mission 

d’empêcher « que la facilité du crédit favorisât une hausse 
indésirable des prix ou permît d’entraver une baisse jugée 
souhaitable »•

Le rapport de 1949 reconnaît que l’amélioration progres
sive des approvisionnements a engendré, dès 1948, puis 
multiplié en 1949, de nouveaux besoins de fonds, encore 
accrus par la reconstitution de stocks aux difféients stades 
de l’activité économique, et il indique que « la plupart des 
entreprises n’ont pu, soit en raison de leur sti ucture, soit 
du fait de la réserve de l’épargne constatée en 1949, se 
procurer, par l’augmentation de leur capital ou par des 
emprunts à long terme, les fonds indispensables aussi bien 
à l’accroissement de leur fonds de roulement, qu au déve
loppement de leurs investissements ».

Pour assurer le financement de ces stocks, les entreprises 
ont donc besoin de délais de règlement, tandis que, de leur 
côté, elles sont obligées, en tant que fournisseurs, d accor
der à leur propre clientèle des délais de paiement. C est 
donc en grande partie au crédit bancaire que devait in
comber le rôle d’assurer, financièrement, la réadaptation 
de l’économie aux conditions normales des marchés. Ce 
rôle est d’ailleurs traditionnel, car la mobilisation bancaire 
des crédits de fournisseurs répond, dans son principe, à une 
nécessité économique.
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Après avoir ainsi mis en évidence le rôle du crédit ban
caire dans l’économie, le rapport ajoute que « les exigen
ces de ce financement supplémentaire posent la question 
de leur compatibilité avec la politique de limitation des con
cours bancaires mise en œuvre en septembre 1948. »

Il y a là une contradiction, car après avoir reconnu la 
nécessité du crédit, pour permettre le fonctionnement 
normal de l’économie, les responsables de la politique du 
crédit maintiennent des mesures de restriction inaugurées 
en 1947 et renforcées en 1948. L’explication donnée à ce 
comportement est que « le Conseil National du Crédit a 
insisté constamment sur la nécessité de mesurer les 
concours bancaires aux besoins réels des emprunteurs, se 
refusant notamment à reconnaître comme justifiées les 
demandes motivées, dans certaines professions, par des 
hausses de prix qui apparaissent comme purement spécu
latives ou par l’existence d’un stock de marchandises dont 
l’écoulement pouvait être assuré moyennant une réduction 
de marges bénéficiaires exagérées ».

Le critère d’appréciation pour juger si une hausse est 
spéculative ou si une marge bénéficiaire est exagérée, est 
difficile à déterminer, d’autant plus que le contrôle des 
prix n’a pas complètement disparu, et, dans les secteurs où 
il subsiste, il n’y a pas eu spéculation si les services spécia
lisés dans la répression n’interviennent pas.

A ce propos, on ne peut manquer de relever la contra
diction qui existe entre la nécessité qui est, dune paît, ic- 
connue, d’assurer la réadaptation de l’économie aux condi
tions normales du marché, et en particulier à la reconsti
tution des stocks qui découle de l’amélioration progressive 
des approvisionnements survenue en 1949, avec, d’autre 
part, l’indication que « les mesures limitant 1 expansion 
globale du crédit sont restées inchangées dans leur principe 
depuis 1948 ».

Rappelons qu’aux termes de ces dispositions, les banques 
doivent maintenir une réserve d’efiets publics égale, au 
moins, à 95 % du montant de ces effets publics détenus par 
elles au 30 septembre 1948. Par ailleurs, les banques doi
vent remployer 20 % au moins de l’augmentation éven
tuelle de leurs dépôts à l’acquisition d’effets publics en sus 
du minimum indiqué ci-dessus ; seul le surplus de cette 
augmentation peut être consacré à d’autres emplois et no
tamment à de nouveaux crédits. Enfin, par la généralisa
tion des plafonds de réescompte, la Banque de l'rance a 
limité, en principe, le concours que les banques peuvent 
obtenir de sa part.

En fait, les banques ne peuvent donc accroître le volume 
du crédit qu’en fonction de l’augmentation des dépôts. Ces 
dépôts, nous le verrons plus loin, ont sensiblement aug
menté au cours de l’année 1949. Le volume des crédits a 
suivi une progression moindre, étant donné, nous 1 avons 
vu, l’obligation faite aux banques de consacrer 20 % de 
celte augmentation à l’acquisition d’effets publics.

Le rapport précise que le volume des crédits, et, plus 
spécialement, celui des effets commerciaux recensés par le 
service central des risques, a augmenté de 45 % en 19-i9. 
La crainte du danger d’inflation apparaît à nouveau lors
qu’on lit « qu’il n’est pas inutile qu’un frein fût mis a 
l’excès possible d’un endettement commercial qui a, de 
toute façon, largement progressé »•

Les concours apportés aux petites et moyennes entrepri
ses se sont accrus dans les mêmes proportions que 1 ensem
ble des crédits bancaires. Cependant, pour certaines d entre
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elles, les crédits bancaires ont été réduits,ou supprimés 
lorsque l’on estimait qu’elles n’offraient pas de garanties 
suffisantes.
• Les crédits alloués aux entreprises nationalisées _ corres

pondent à leur importance (d’après leur chiffre d’affaires 
et leurs effectifs) dans l’activité économique du pays- L’aug
mentation relative des crédits qui leur ont été consentis, 
soit 35 %, reste légèrement inférieure à celle du total géné
ral des crédits bancaires ( 1).

Les disponibilités monétaires.

On comprend sous cette dénomination la monnaie scrip
turale (comptes courants créditeurs des particuliers et des 
entreprises privées à la Banque de France, dépôts bancai
res à vue, et comptes courants postaux), et la monnaie fidu
ciaire.

Les disponibilités monétaires sont passées de 2.1G8 mil
liards en 1948 à 2.713 milliards en 1949, soit une augmen
tation de 545 milliards, sur lesquels l’augmentation des bil
lets en circulation a été de 308 milliards (de 993 à 1.301), 
et celle des dépôts dans les banques de 180 milliards.

Jusqu’à la fin de 1948, l’augmentation des disponibilités 
monétaires a coïncidé à la fois avec la hausse des prix, des 
salaires et l’essor continu de l’activité économique. Elle 
n’entraînait alors aucun relèvement de la valeur réelle des 
moyens de paiement* En 1949, la situation n est plus la 
même par suite de la stabilisation relative des prix, et 
même des amorces de baisse dans certains secteurs. 11 est 
devenu nécessaire de porter les trésoreries à un niveau en 
rapport avec la progression des affaires.

La masse des disponibilités monétaires, évaluée en francs 
1938 (soit 135 milliards), est toujours à un niveau inférieur 
à celui d’avant-guerre qui était de 192 milliards. Cette in
suffisance est surtout sensible pour les billets en circu
lation : 65 milliards au lieu de 112 (toujours en francs 
1938) ; les dépôts bancaires se retrouvent sensiblement au 
même niveau, mais si l’on tient compte du développement 
des affaires depuis 1938, il est vraisemblable que ces dépôts 
n'ont pas encore retrouvé un volume comparable à celui 
d’avant-guerre. Du reste, le maintien, en 1949, du loyer 
de l’argent à court terme à un taux élevé donne une raison 
supplémentaire de penser que les disponibilités monétaires 
n’ont pas encore atteint un niveau d’équilibre autour duquel 
elles puissent se stabiliser.

L’augmentation de la circulation fiduciaire a été conti
nue, les rentrées de billets en cours de mois n’ayant géné
ralement pas compensé les sorties mensuelles. Les relève
ments sporadiques de salaires auront toujours pour effet 
de retarder le moment où la circulation fiduciaire atteindra 
son point d’équilibre (2 ).

(1) Pour être juste, il faut rem arquer que les entreprises 
nationalisées ont bénéficié plus facilement et plus largement 
que celles du secteur privé, des crédits alloués par le « Fonds 
de Modernisation et d’Equipement ». Dans ces conditions, il est 
normal qu’elles n ’aient pas été l ’objet d’un traitem ent privi
légié par le moyen des crédits bancaires.

(2) A ces augmentations de salaires, il convient cependant 
d ’ajouter le déficit budgétaire qui oblige l’Etat à  avoir recours 
aux avances de l ’Institut d ’Emission, ce qui constitue aussi une 
cause d ’augmentation de la circulation fiduciaire.
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Pour terminer, le rapport souligne que la progression 
des disponibilités monétaires (billets ou dépôts) était inté
rieure depuis plusieurs années à l’augmentation des con
cours accordés à l’Etat et aux entreprises par 1 ensemble 
du système bancaire. Pour la première fois depuis 
longtemps, l’augmentation des disponibilités monétaires 
(¡345 milliards) a dépassé, en 1949, les nouveaux credits 
accordés à l’Etat (114 milliards) et aux entreprises (340 mil
liards).

Pour accorder ces 340 milliards de crédit, auxquels il 
convient d’ajouter 67 milliards de bons du Trésor, les ban
ques ont dû se procurer 175 milliards par des concours 
complémentaires auprès des divers organismes de îé- 
escompte, leurs ressources disponibles n’ayant été accrues 
que de 232 milliards.

CHIMIE &
INDUSTRIE

Le marché des émissions et les dépôts des 
Caisses d'épargne.

L’année 1949, et c’est encourageant, a été marquée par 
une certaine renaissance de l’épargne, au moins sous les 
formes qui tendent exclusivement à la conservation des 
économies individuelles.

Les dépôts dans les Caisses d’épargne ont augmenté de 
90 milliards en 1949. Compte tenu des dépôts à échéance 
dans les banques, des bons du Trésor à intérêt progiessif, 
des primes d’assurances-vie, on arrive à un accroissement 
de l’épargne de l’ordre de 160 milliards par rapport à 1918.

Par contre, la situation est nettement moins favorable 
pour les valeurs mobilières. Au total, 187 milliards contre 
203 milliards en 1948. Les litres à revenus fixes sont ceux 
que le public a le plus boudés (137 contre 156 milliards 
en 1948). Le capital placé en actions a peu varié et pla
fonne à 9 milliards, ce qui est peu. Seuls les apports en 
numéraire dans les S.A.R.L. ont augmenté (9 milliards 
contre 6 l’année précédente).

Si l’on déduit des capitaux placés en actions, ceux qui 
l’ont été par prélèvement sur les réserves, on arrive à un 
montant global de l’épargne voisin de 280 milliards, soit 
environ 4 % du revenu national- 

Ces faibles ressources n’ont pas permis de satisfaire les 
besoins des entreprises du secteur privé, ce qui a obligé 
la plupart d’entre elles à demander au crédit à court et 
moyen terme de couvrir une part importante de leuis 
fonds de roulement et de financer leurs investissements.

L’indice des actions cotées à la Bourse de Paris est tombé 
de 1404 (base 100 en 1938), au début janvier, à 1.085, au 
31 décembre 1949. Cette chute des cours ne pouvait rendre 
que difficiles, dans certains cas môme impossibles, les opé
rations d’émission et une seule constatation s impose, c est 
que l’épargne s’est détournée de la Bourse.

Les conséquences de cet état de choses sont ainsi résu
mées dans le rapport : « Le marché n’ayant pu en 1947 
jouer son rôle traditionnel dans le financement de 1 écono- 
mie, les emprunteurs, qu’il s’agisse de 1 Etat ou des entre
prises, ont été obligés de rechercher sous d autres formes, 
l’argent qui leur était nécessaire : les Pouvoirs Publics ont 
eu recours à l’impôt pour couvrir une partie des dépenses 
d’investissements indispensables, et les entreprises privées 
ont, nous l’avons dit, fait appel au crédit à moyen terme. 
Quant à l’autofinancement, il a certes fourni aux entre
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prises qui ont pu y recourir un complément de trésorerie ; 
mais, dans la mesure où il n’est permis que par le main
tien de prix élevés, ce procédé ne va pas sans inconvénients. 
Il ne semble pas, au surplus, avoir fourni, en 1949, les 
disponibilités suffisantes pour compenser, en moyenne, le 
manque d’activité du marché des émissions- »

Le rapport, rappelons-le, ne se proposait pas d’apporter 
une réponse aux questions que se posent les usagers. Dans 
le cas présent, c’est regrettable, car le mal étant ainsi dia
gnostiqué, il serait souhaitable que des autorités aussi 
éminentes que celles qui font partie du Conseil ¡National 
proposent des solutions pour remédier à cet angoissant pro
blème.

L'utilisation des crédits en 1949.

L’augmentation des crédits d’équipement est de 90 mil
liards ; le secteur privé a bénéficié de cet accroissement à 
concurrence de 63 milliards. Ont de môme augmenté les 
crédits à l’agriculture, à l’importation et ceux représentant 
le financement par les banques du fonds de roulement de 
l’industrie.

Après ce vaste tour d’horizon, le rapport, dans sa con
clusion, justifie en quelque sorte sa politique et s’efforce de 
donner une explication valable du processus économique de 
l’exercice écoulé.

La politique qu’a suivie le Conseil en matière de crédit, 
dans la mesure où elle comporte quelques limitations de 
caractère forfaitaire, n’est pas considérée par lui comme un 
moyen d’action permanent ou comme un système sans 
inconvénient, mais au contraire « comme un mal qui était 
nécessaire pour atténuer progressivement les tendances 
inflationnistes ».

Mais, s’il considère que l’extension du crédit présente un 
danger d’inflation, il ne paraît pas en être de même en ce 
qui concerne l’augmentation des moyens de paiement de 
l’Etat par des émissions de billets, puisqu’il se prononce en 
faveur d’une extension monétaire et notamment de la 
création, sous certaines réserves, des moyens de paiement 
sous la forme de billets. Si le principe n est pas condam
nable en lui-même, il n’en présente pas moins le danger 
de voir rapidement l’Etat utiliser ce moyen commode et 
tellement moins impopulaire que l’impôt, pour combler 
tout simplement le déficit budgétaire. C’est la raison pour 
laquelle, nous semble-t-il, cette conception ne doit être 
prise en considération qu’avec les plus expresses réserves.

Puis, évoquant le ralentissement des affaires observé dans 
l’industrie ces derniers mois, le Conseil déclare que « ce 
ralentissement peut n’être, d’un certain point de vue, que 
le reflet des assainissements dont la nécessité ̂ a déjà été 
soulignée ». Et il termine en indiquant que « cest le déte- 
loppement de l’épargne qui devra permettre de réunir une 
large part des ressources financières indispensables à notre 
essor économique, ainsi qu’au mouvement de rénovation 
immobilière que le pays attend comme la grande œuvre 
de demain... ».

Nous partageons pleinement ce point de vue sur le rôle 
de l’épargne; mais l’Etat ne doit pas_ oublier qu’elle ne 
jouera ce rôle que si les finances publiques donnent 1 im
pression d’ôtre sainement gérées.
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Le premier rapport de la Commission 
de Modernisation des Industries 

chimiques
par l  J. RAIMBAULT

L'une des plus importantes études qui aient jamais ete faites sur I industrie chimique 
française vient d'être publiée sous la forme du « Premier Rapport de la Commission 
de Modernisation des Industries chimiques». Ce document, extrêmement substantiel, 
est analysé ci-dessous et les con -.¡usions auxquelles est parvenue la Commission sont 
succinctement résumées. Parmi ces conclusions nous noterons l'importance que revêt, 
pour le développement de l'industrie chimique française, l'accroissement de ses moyens

de recherche.

L e  premier rapport d’ensemble contenant le texte de 
toutes les études qui ont été faites par la Commis
sion de Modernisation des Industries Chimiques et 
présentant les conclusions qu’elle a tirées de ces 

éludes, vient d’être publié par le Commissariat au Plan. 
On doit regretter, à tous points de vue, le retard apporté 
à la publication de ce remarquable ouvrage si longtemps 
attendu qui, portant la date d’octobre 19-49, paraît en juil
let 1930. Certes, dans chacune des industries intéressées, 
les chefs d’entreprise étaient au courant des éludes pour
suivies et des conclusions auxquelles on avait abouti en ce 
qui concernait leur branche d’activité, mais tous ceux qui 
s’intéressent aux questions techniques et économiques tou
chant l’industrie chimique française en général, ne dispo
saient que de renseignements très succincts. Le rapport 
fournira de très utiles notions à plusieurs catégories d in
téressés : commerçants qui veulent suivre l’évolution et 
prévoir les tendances du marché français des produits
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chimiques : industriels qui cherchent des débouchés ou qui 
veulent connaître les règles que les experts ont trouvées 
les meilleures pour .l’exploitation des usines chimiques ; 
économistes qui s’intéressent à l’avenir d’une des plus 
importantes activités françaises ; fournisseurs et clients de 
l’industrie chimique ; administrations publiques.

Contenu du rapport.
Le rapport se présente comme un volume broché, for

mat 21 X 31, de 260 pages ronéotypées. Il contient vingt- 
cinq chapitres correspondant c h a c u n  aux études faites par 
une sous-comrr/ssion spéciale. Plus de 300 experts en tout 
ont participé aux travaux de ces sous-commissions. Le rap
porteur général de la Commission était M. Moreau, ingé
nieur en chef à la Direction des Industries chimiques, 
assisté, pendant un certain temps, de M. Borocco.
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Les différents chapitres peuvent être classés dans les 
rubriques suivantes :

I o Questions générales. —  R e c h e rc h e  te c h n iq u e , fo rm a 

tio n  p ro fe s s io n n e lle , m a t iè r e s  p r e m iè re s ,  p r ix  d e  re v ie n t ,  

f in a n c e m e n t ,  c o m m e rc e  e x té r ie u r ,  m a té r ie l  e t  m a té r ia u x .

2° P roduits m inéraux. —  Produits azotés, engrais phos
phatés, potassiques et composés, acide sulfurique et pro
duits sulfurés, produits sodiques, pigments.

3° P roduits de Vélectrochim ie et de Té.lectrothcnnie.

4° P roduits organiques :

a) Produits de synthèse organique à usage général ;
b) Colorants ; produits pharmaceutiques, matières plas

tiques ; caoutchouc synthétique.

5» P roduits des industries parachim iques. —  P e in tu r e s  

e t  v e rn is  ; c a o u tc h o u c  ; d é te rg e n ts  ; v e r re r ie .

C” A u tres indu stries. —  C a rb o n -b la c k  ; su r fa c e s  s e n s i

b le s  ; p ro d u i ts  p h y to s a n ita i r e s .

Dans les chapitres relatifs à  une industrie déterminée, 
les questions suivantes sont traitées : besoins totaux, pré
vus pour 1952, du marché français, de celui de l’Union 
Française et des marchés d’exportation ; aspects techniques 
du problème ; aspects économiques ; adaptation des capa
cités de production aux besoins ; moyens en matière pre
mière ou énergie, en matériel ou en matériaux et aussi 
moyens en argent, à  fournir pour la réalisation du Plan.

Selon les industries traitées, on constate que les rensei
gnements chiffrés et les précisions données sur certains 
problèmes sont plus ou moins abondants. Ceci peut tenir 
soit à  une discrétion voulue, soit au manque de rensei
gnements statistiques — ce qui n’a rien d’étonnant quand 
on connaît l’extrême discrétion qui a toujours régné dans 
certaines industries — soit encore à  l’incertitude qui règne 
sur l’évolution possible de certains facteurs.

Si nous comparons le rapport avec celui qui a été publié 
récemment par la Fédération britannique des Industries 
chimiques sur un sujet analogue, des différences essen
tielles apparaissent. Dans ce dernier document, les ren
seignements sont, de propos délibéré, réduits à  l’extréme. 
En dehors de considérations d’ordre général, sur les pro
blèmes de l’industrie chimique, on se borne à  indiquer, 
pour dix-sept industries ou groupes d’industries princi
pales, le tonnage et la valeur actuelles de produits fabri
qués et les objectifs envisagés. Les bases ayant servi à  fixer 
les objectifs à  atteindre en Grande-Bretagne ne semblent 
pas avoir été l’objet de la même étude que celle qui a été 
faite en France ; tout au moins cette étude n’apparait-elle 
pas.
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Le plan de modernisation des industries 
chimiques est-il trop ambitieux ?

Une question qui vient à l’esprit est celle de savoir dans 
quelle mesure les prévisions qui ont servi de base à la 
fixation des objectifs à atteindre par la production en 
1932-53, se sont jusqu’il présent vérifiées. De divers côtés, 
on ne se fait pas faute de signaler que le ralentissement 
actuel des échanges, la stagnation de l’économie ont d’ores 
cl déjà compromis, au moins dans plusieurs secteurs, 1 ob
tention des résultats attendus. Dans certains péiiodiques 
économiques, on crie au suréquipement des industries de 
base, on réclame le développement immédiat de la pio- 
duction des biens de consommation.

A ces critiques, qui sont, en partie tout au moins, mani
festement tendancieuses, les défenseurs du Plan répondent , 
d’abord, qu’ils ne sont pas des prophètes, ensuite qu’ils 
ont expressément indiqué que les objectifs fixés ne pou
vaient être atteints que si certaines conditions préalables 
étaient remplies, ce qui n’a pas toujours été le cas. Enfin 
l’évolution, dans le passé, de la production des produits 
chimiques, se présente, dans l’ensemble, comme un acctois- 
semenl constant de cette production, en dépit d’interrup
tions ou de régressions passagères, de durée d’ailleurs varia
ble avec les produits. Des graphiques inclus dans le rap
port, et ayant trait aux principaux produits, illustrent 
clairement cette loi qui est d’ailleurs confirmée pai le 
développement des industries étrangères. L’accroissement 
de la capacité de production de l’industrie chimique fran
çaise sera donc justifié tôt ou tard. Et les défenseurs du 
Plan d’ajouter que cette justification apparaîtra d’autant 
plus vite que l’effort à entreprendre pour résoudre les 
problèmes généraux posés à l’industrie chimique française, 
sera déployé plus tôt et plus énergiquement. •

Les problèmes généraux posés à I industrie 
chimique française.

Ainsi que nous l’avons indiqué, la Commission de Mo
dernisation a estimé que sept problèmes généraux doivent 
être résolus d’une façon satisfaisante par l’industrie chimi
que française si l’on veut que celle-ci subvienne, comme 
elle le doit, aux besoins de l’économie métropolitaine et 
à ceux de l’Union Française, et si l’on entend qu’elle garde 
son rang dans la compétition mondiale. Examinons rapi
dement ces problèmes.

a) R echerche technique. — La Commission attribue à ce
Vol. Ci. — N° 3.
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moyen de développement industriel une importance abso
lument essentielle. Elle pose celte affirmation comme un 
axiome au début de son rapport et elle en fait la conclu
sion de celui-ci. Le seul fait qu’aux Etats-Unis, en Angle
terre et en Allemagne, l’industrie chimique dépense en 
frais de recherches, 3 % de son chiffre d’affaires, ce fait 
oblige tout pays qui ne veut pas rester en arrière, à 
déployer un effort équivalent.

b) F orm ation professionnelle . — L’étude qualitative et 
quantitative des besoins en personnel correspondant à l’ac
croissement de la production envisagé, a conduit la Com
mission à estimer à environ 330.000 personnes l’effectif du 
personnel qui sera occupé dans les industries chimiques 
lorsque la production aura atteint le niveau prévu. 50.000 
personnes auront dû être recrutées dans ce but en plus 
du personnel actuel. Des recommandations sont faites en 
ce qui concerne la formation et le recrutement des diffé
rentes catégories de personnel, ingénieurs, chimistes et 
aide-chimistes, maîtrise, ouvriers qualifiés.

c) M atières prem ières. — Une élude assez importante est 
faite des besoins et des ressources en matières premières 
nécessaires aux fabrications chimiques. Dans cette étude 
sont comprises, du reste, les matières premières d’usage 
général : charbon cl autres combustibles, énergie élec
trique. Un grand nombre de recommandations sont faites 
quant à l’emploi des ressources disponibles ; des vœux sont 
formulés à l’adresse des pouvoirs publics au sujet des 
approvisionnements nécessaires, soit à la fabrication des 
éléments de base, soit à la fabrication des produits orga
niques, soit à celle des produits minéraux.

d) L'abaissem ent des p r ix  de revien t. — L’abaissement 
nécessaire des prix de revient est envisagé comme une 
conséquence normale de l’exécution du plan de moderni
sation, du fait de la mise en jeu des facteurs suivants : 
1” augmentation de la capacité unitaire des installations ; 
2° amélioration de l’équipement ; 3° conjugaison des ins
tallations assurant des fabrications apparentées ; 4° emploi 
de matières premières moins chères.

e) F inancem ent des travaux de m odernisation  et d ’ex
tension. — Les seuls moyens des industriels ont été recon
nus insuffisants en ce qui concerne la constitution de ca
pitaux indispensables aux investissements prévus par le 
plan, investissements qui doivent atteindre au total 175 mil
liards de francs (valeur 1949). Aussi la Commission a-t-elle 
recommandé que la politique économique suivie sur le 
plan national et international ne vienne pas contrarier 
l’exécution du plan. Elle a déclaré, de plus, qu’une aide 
substantielle aux industriels, sous forme de prêts du Fonds 
de Modernisation et (¿Equipement, était souhaitable et 
même nécessaire.
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f) D éveloppem ent des -exporta tions. — Le Commissariat 
au Plan a prévu que les exportations des industries chi
miques françaises atteindraient, en 1932-53, 200 millions 
de dollars (monnaie de compte). On sait que la tendance 
actuelle de notre commerce extérieur crée une incertitude 
en ce qui concerne la réalisation de cette prévision. Quoi 
qu’il en soit, le développement nécessaire des exportations 
postule, d’après la Commission, la satisfaction de quatre 
conditions : développement des fabrications ; leur ratio
nalisation ; la rationalisation des services de vente à l’étran
ger ; la présentation de produits originaux, de classe mon
diale. Du même coup on obtiendra une réduction des im
portations.

g) R énovation du m a terie l, d isponibilités en  m atériaux  
spéciaux. — Le matériel de production des industries chi
miques françaises se trouvait, à la Libération, en très mau
vais état. La taxation des prix de vente des produits n’a 
pas permis, par la suite, une marge bénéficiaire suffi
sante pour la rénovation de ce matériel. Après la dispa
rition de la taxation, la marge bénéficiaire est, surtout 
pour les produits de base qui sont très concurrencés, encore 
insuffisante pour permettre l’achèvement rapide de la ré
novation qui s’impose. Par ailleurs, des difficultés existent 
en ce qui concerne la construction de certains typés de 
matériels. Là encore, la Commission invite à l’effort néces
saire.

Un travail qui fera date.

Comme le disent scs auteurs, le Plan de Modernisation 
est destiné à redonner à l’industrie française un essor 
semblable à celui qu’elle a pris à partir de 1919 au len
demain de la première guerre mondiale. Il s’agit, celte fois 
encore, de porter notre industrie au niveau qu’elle peut 
et doit normalement atteindre. Les efforts nécessaires pour 
atteindre ce but se situent dans de nombreux domaines. 
Le plus important était sans doute celui de la concep
tion et de rétablissement d’un plan rationnel, rendu néces
saire par deux faits fondamentaux. Le premier, c’est que 
l’industrie chimique ne peut vivre et se développer que si 
des rapports constants entre elle et les autres secteurs 
de l’économie sont maintenus. Le second, c’est l’interdé
pendance étroite qui existe entre les diverses branches du 
secteur chimique. Tout ceci imposait l’établissement d’un 
plan coordonné. On voit, par le rapport analysé ci-dessus, 
que cet effort de conception a été mené à bien. L’un des 
mérites de ce document, et non le moindre, est de per
mettre désormais à tous ceux qui s’intéressent à l’indus
trie chimique française de suivre, en connaissance de cause, 
les péripéties de celte bataille de la production dans la
quelle elle est tout entière engagée.
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ALLEMAGNE

Engrais.

La production allemande allcml actuellement un maxi
mum. Plus de 83.000 t. de sels convenant a la fabrication 
d’engrais ont été obtenus en mars, soit une augmentation 
de 15 % sur février. Les engrais azotés lubriques repie- 
sentcnt plus de 40.000 t. d’azote et la production d ammo
niaque synthétique a dépassé de i/,7 % les. chiiïres de 
lévrier Quant à la production des engrais phosphatés, qui 
correspond à 33.000 t. de IkO.,, c’est également la plus 
élevée depuis la guerre.

ARGENTINE

Papier journal.

Le gouvernement argentin a conclu un accord avec trois 
firmes é tran g ère s , pour l'installation en Argentine d usines 
destinées à la fabrication de papier journal. Leur capacité 
de production, qui atteindra 100.000 I. par an, couvrira 
une importante partie des besoins du pays.

BELGIQUE
Prix de la « Fondation George Monfefiore ».

Cette récompense est décernée tous les cinq ans, a la 
suite d’un concours international, au meilleur travail ori
ginal présenté sur l'avancement scientifique et sur les 
progrès dans les applications techniques de l’clectricitc dans 
tous les domaines, à l’exclusion des ouvrages de vulgausa- 
tion ou de simple compilation. Le montant de ce prix, ins
titué par le président d’honneur, fondateur de 1 Institut 
électrotechnique qui porte son nom, est de 25.000 francs 
belles La date extrême pour la réception des travaux a 
soumettre au jury est fixée au 31 décembre 1950. Pour 
tous renseignements, s’adresser à M. le Secrétaire-archi
viste de la Fondation G. Monlefiore, 31, rue Samt-Gilles, 
Liège.

CANADA

Acier et métaux non ferreux.

chi ou non (soit en valeur £ 35 millions), celte réalisation 
permettra d’utiliser les bois de ces régions, qui étaient j j s -  
ou’à présent considérés comme sans valeur. Les masses 
résiduaires seront même utilisées comme combustibles.

CURA

Mission économique.

Au cours du premier semestre de 1950, la production 
d’acier a atteint 1.689.024 l. (contre 1.676.041 t. pendant la 
même période en 1949). Par contre, celle de la fonte a 
légèrement diminué : 1.102.109 t. contre 1.133.0-1 t. 1 an
née précédente. On enregistre une augmentation de la pro- 
d’action du cuivre (13.3.296 t. contre 128.9.31 t) et un 
fléchissement de telle du nickel (G1.837 t. contre 68.038 t. 
en 1949).

COLOMBIE BRITANNIQUE  

Pâte à papier et papier.

On a inauguré, aux environs de Nunaimo (Ile de "Van
couver), la nouvelle usine construite par la IL R. Macmil
lan Export Co, pour la fabrication de pâte au sulfate. 
D’une capacité annuelle de 70.000 t. de papier Kraft blan-

2G4

Trois importants organismes scientifiques américains, le 
Southwest Research Instilute of San Antonio and Houston. 
l’Armour Research Foundation of Chicago cl le Stanlord 
Research Instilute of California, ont nus volontairement 
à la disposition des nations étrangères, leurs laboratoires 
et leur personnel, en vue d’intensifier la recherche inclus- 
trielleC’est dans ce but que des techniciens appartenant a ces 
organismes, spécialistes des questions agricoles, minières, 
d’énergie d’organisation industrielle, se sont joints a la 
mission partie pour la Havane le 31 juillet dernier, en vue 
d’eludier les meilleurs moyens d’aider 1 industrie cubaine.

ETATS-UNIS

Aide technique aux étudiants européens.

Dans le cadre du programme d’aide technique de l’ECA, 
3G jeunes savants et ingénieurs européens, représentant 
12 pays membres du plan Marshall, y compris la r lance, 
suivront cet été des cours de perfectionnement a 1 Institut 
Technologique du Massachusetts. Les frais de voyage sont 
financés par des associations estudiantines. Les Irais de 
séjour sont payés par l’ECA.

Le programme comporte, outre des éludes de recherche-- 
très poussées à l’Institut, sous la direction des professeurs 
les plus éminents, des visites d’usines et de laboiatones 
qui permettront d’initier les bénéficiaires aux techniques 
américaines. Ils pourront ainsi appliquer plus taid 
les connaissances acquises en vue d’augmenter la produc
tivité et de diminuer le coût de production en Europe 
occidentale.

Potasse.

On estime la quantité de potasse livrée à la consomma
tion en Amérique du Nord, à 1.140.327 t. de KsO, pendant 
la période s’étendant de juin 1949 à mai 19o0, soit une 
diminution de 3 % sur la môme période en 1948-49, due 
à des grèves aux mines de Carlsbad. .

En ce qui concerne les besoins agricoles, les Etats-Unis 
ont reçu pour leur part 953.851 t. (KjO) soit une diminu
tion de 6 % sur l’année précédente, et le Canada 6/.207 t., 
soit une augmentation de 53 %. _

Le nitrate de potassium 60 % continue a être le produit 
le plus demandé (il représente 81 % de la production 
totale en potasse destinée a 1 agriculture), alors que la 
qualité à 50 % ne représente que 9 % et les sulfates de 
potassium et de potassium-magnésium 8 %. Les différents 
sels pour engrais constituent les 2 % restants. La quantité
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de potasse destinée à l’industrie chimique s’est montée à 
71.206 t. (K=0) soit une diminution sur la consommation 
de 1948-49, dont 95 % ont été livrés sous forme de nitrate 
de potassium à 60 % et 5 % sous forme de sulfate.

l/industrie des aérosols.

Celle nouvelle branche industrielle connaît un succès 
croissant aux Etats-Unis, où la technique s’est particuliè
rement répandue pour la distribution des poudres insecti
cides et des produits désodorisants. Dans un récipient spé
cialement conçu, on incorpore à la poudre une substance 
possédant une tension de vapeur élevée (telle que le fréon), 
laquelle, lors de l’enlèvement du bouchon, provoque 1 éjec
tion de la poudre dans l’atmosphère en un brouillard 
extrêmement fin. Sous cette forme, on a mis en vente sur 
le marché, certains produits cosmétiques (crèmes à raser, 
huiles solaires, etc.). La valeur marchande des substances 
livrées ainsi au commerce se montera, en 1951, à 500 mil
lions de dollars.

Un nouveau microscope électronique.

La Radio Corporation vient de construire un petit 
microscope électronique, d’une simplicité remarquable. 
D’une hauteur de 75 cm seulement, son grossissement est 
20 fois plus élevé que celui des appareils optiques. Son 
maniement est facile (une heure suffit à un étudiant ou 
à un assistant de laboratoire, pour en apprendre le fonc
tionnement et obtenir une image nette cl parfaitement au 
point). En outre, cet appareil possède un autre avantage . 
celui de pouvoir réduire son grossissement à 1 échelle de 
celui d’un microscope optique, ce qui permet à 1 étudiant 
d’identifier les détails ainsi amplifiés de l’image, si dilïé- 
rente de celles qu’il observe habituellement, en les 
comparant avec ceux obtenus au microscope ordinaire.

Coton.

D’aprcs les statistiques officielles, la production indi
gène pour 1950 est de 10.308.000 balles (contre 16.127.000 
balles l’année dernière). La cause en est attribuée à une 
diminution de la surface plantée (19.032.000 acres contre
27.719.000 en 1949) (1 acre =  46,46 ares), due aux 
nouvelles réévaluations d’impôt et à des questions de 
contrôle de qualité.

Raffinage du sucre.

Les producteurs de sucre et les raffineurs américains 
sont fortement intéressés par un nouveau produit chi
mique 1’ « elguanite », poudre blanche à base de carbo
nates, d’hydrates et d’autres éléments fixant les impuretés 
contenues dans les jus sucrés. Ce corps permet, non seu
lement, d’accélérer le filtrage qui peut être effectue en 
30 à 45 min, mais encore d’augmenter le rendement en 
sucre de 5 à 8 %, en diminuant la quantité de mélasse 
produite.

Radioactivifé.

La Goodrich Company of America, a mis au point une 
balle de golf « imperdable ». Celle-ci contient, en etlet, 
une quantité infime de substance radioactive, pouvant 
être décclce par un petit compteur de Geiger portai if. 
Bien qu’on n’envisage pas l’utilisation industrielle de cette 
invention, il faut en retenir le principe, dont on annonce 
l’application dans d’autres domaines-.

C’est ainsi qu’à la Standard Oil Co, l’incorporation à 
huile brute d’une substance radioactive, dans un pipe
line destiné à transporter des produits d’origine différente, 
avertit du changement survenu, par la lecture d’un 
compteur de Geiger, ce qui permet de diriger le liquide 
vers son réservoir approprié.

De même, en Angleterre, on utilise ce principe pour 
l’obtention d’un forage correct dans les opérations de 
gazéification souterraine, par l’addition d’une substance 
radioactive dans la veine de charbon.

FRANCE

Aluminium.

Une mission de l'O.K.C.E. a quitté l’Europe le 16 août 
pour étudier, aux Etats-Unis, l’utilisation de l’aluminium 
de seconde fusion. Au cours de leur séjour, d’une durée 
de cinq semaines, les experts étudieront les problèmes 
relatifs au triage, à la récupération, au classement, à 
l’analyse, au raffinage des déchets d’aluminium, à leur 
utilisation ainsi qu’à celle des lingots de métal de seconde 
fusion en fonderie et dans les industries de transforma
tion, laminage, étirage et forgeage.

Propriété industrielle.

Une union législative en matière de propriété indus
trielle a été formée entre les gouvernements français cl 
sarrois. Aux termes d’une convention datant du 15 dé
cembre 1948 et ratifiée le 17 mai 1950, la Sarre se trouve 
assimilée à une partie du territoire français, quant à la 
protection des droits industriels concernant « tout bre
vet, dessin, modèle ou marque de fabrique déposé en 
France ou en Sarre, auprès des autorités compétentes, et 
produisant des effets en France et en Sarre ». Ces dispo
sitions s’appliquent aux contrats de licence établis posté 
rieureincnt au 10 mai 1950; elles prévoient égalcmeni. 
sous certaines conditions, la validation, en Sarre, des 
brevets allemands, ainsi que la restauration en France 
des brevets et marques pris par des Sarrois.

Cours supérieurs d'Efude du Travail.

Organisés par le Bureau des Temps élémentaires, ces 
cours s’ouvriront en octobre prochain, à Paris et dans 
différents centres de province. Ils ont pour but d’initier 
les techniciens et les cadres de l’industrie et des adminis
trations, aux méthodes d’étude et de simplification du 
travail.

L’enseignement est divisé en deux sections, pouvant être 
suivies simultanément ; 1° Agents d’Etude du Travail, 
dont une partie du programme est réservée à l’étude des 
méthodes américaines et, 2° Agents de Méthodes (ces cours 
ne fonctionneront en province que dans la mesure du 
possible).

Pour tous renseignements, s’adresser au Cours Supérieur 
d’Efude du Travail, 8, rue Alfred-de-Vigny, Paris, 8'.

Enseignement de la recherche sur les radioélémenfs.

I/emploi des radioéléments fait appel à un ensemble de 
connaissances de techniques particulières ; il exige égale
ment. un certain nombre de précautions qui ne faisaient 
pas encore l’objet d’un enseignement codifié.

C’est pourquoi le Centre National de la Recherche 
Scientifique, avec le concoure du Commissariat à l’Energie 
atomique et de l’Institut National d’Hygiène, a organisé.
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pour les chercheurs, un cycle de conférences et de travaux 
pratiques sur ce sujet, qui ont lieu à l’Institut du Radium 
et à la Faculté de Pharmacie de Paris. Le programme est 
divisé en deux sections : 1° Chimie, chimie physique, 
applications industrielles et diverses ; 2° Biologie, méde
cine comportant toutefois une importante partie com
mune. En outre, il est possible aux auditeurs inscrits a 
l’une des sections d’assister aux conférences de 1 autre.

Une deuxième session est prévue pour 1930 ; d’une durée 
d’environ cinq semaines, elle commencera, sous réserve de 
changement, le lundi 23 octobre. Le nombre d élèves admis 
est limité à vingt-quatre. _

Pour toute demande de renseignements ou d admission, 
s’adresser à M. Grinberg, Laboratoire du Fort de Châtillon, 
Fontcnay-aux-Roses.

A FN O R

Le Comité 1SO/TC 52, l’un des 72 comités techniques 
créés par l’Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO), chargé de l’étude des « Récipients métalliques 
étanches pour denrées alimentaires », s’est réuni pour la 
deuxième fois à Londres.

Des décisions ont été prises quant à la valeur des écarts 
à admettre sur les contenances et les dimensions des boites 
(en laissant de côté les tolérances de fabrication), ainsi 
que sur l’obligation d’un marquage permanent indiquant 
leur provenance. Les délégués ont inscrit à leur pro
gramme futur l’étude de l’épaisseur des feuilles en fer 
blanc à utiliser, ainsi que celle de la qualité du métal.

A Londres également s’est réuni le comité ISO/TC 17 
« Acier » qui a adopté certaines définitions (longueur entre 
repères, détermination de la limite d’élasticité), et le 
Comité ISO/TC 48 « Verrerie de laboratoire et appareds 
connexes ». Ce dernier a pris quelques décisions impor
tantes concernant les joints coniques interchangeables, en 
verre rodé, les thermomètres étalons secondaires, les appa
reils volumétriques en verre.

C’est à Zurich que se sont tenues les séances du Comité 
ISO/TC 72 « Matériel pour l’industrie textile ». Un pro
gramme de travail a été établi et quatre sous-comités 
techniques ont été constitués ; le secrétariat de l’un d’eux, 
concernant le « matériel de teinture et d’apprôts », a été 
attribué à la France.

Pharmacie.

M. le Professeur Fabre, doyen de la Faculté de Phar
macie de Paris, membre de l’Académie de Médecine, est 
parti au début d’août pour l’Amérique du Sud. 11 est 
chargé par le Gouvernement français de présenter la nou
velle pharmacopée française dans les Facultés de Pharma
cie de Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Aires, Santiago 
du Chili et Lima. 11 consacrera également plusieurs confé
rences à l’hygiène industrielle, dont il a été l’un .des 
promoteurs lès plus éminents.

Personalia.
Dans la Légion d’honneur :
Parmi les dernières nominations, nous avons relevé les 

noms de M. Maurice Brulfer, président de l’Association des 
Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Indus
tries Chimiques de Nancy, et de M. Jean Eudes, directeur 
du Département « Produits organiques » de la Société 
de Saint-Gobain, qui ont été promus chevaliers.

300

GRANDE-BRETAGNE

Wolfram.

Depuis les hostilités en Corée, le cours du wolfram, a 
Londres, a augmenté de 50 % ■ Ce minerai est en effet 
une matière première stratégique de la plus grande împoi- 
lancc (aciers spéciaux pour blindages et torpilles).

Les pays occidentaux sont déjà coupés depuis un an de 
leurs principales sources d’approvisionnement : ha Chine 
communiste. Parmi les autres centres producteurs (Gorec, 
Birmanie, Bolivie, Etats-Unis, Portugal), il ne reste aux 
fabricants d’acier européens que le Portugal, les Etats-Unis 
s’ôtant assuré la production bolivienne. _

Pour obvier à cette pénurie, certaines compagnies 
minières britanniques intensifient au maximum la produc
tion de colombite, minerai de remplacement du tungstène, 
dans les mines d’étain de la Nigeria. Toutefois les possibi
lités sont limitées.

Polystyrène.

On annonce la prochaine mise en fonctionnement des 
usines Monsanto Chemicals Ltd, à Newport (Mon.) desti
nées à la fabrication de polystyrène. Le nouveau produit 
sera dénommé Lustrex. La Grande-Bretagne, qui était tri
butaire des Etats-Unis et du Canada pour 1 obtention de 
ce corps, n’importera plus que la matière première néces
saire à sa fabrication, le styrène, dont la préparation sera 
assurée par la suite dans le pays môme. Lérection dune 
usine est en effet prévue à Grangemouth.

Isotopes.

Une usine pour la séparation électromagnétique d’iso
topes a commencé à fonctionner à l’Atomic Energy 
Research Establishment (AERE), Ilarwcll (Berkshire). Elle 
est capable de produire des isotopes à un haut deçre d en- 
richissement, en quantité de l’ordre du gramme. Bien que 
celte installation ne soit pas, à proprement parler, la 
première de ce genre (un petit séparateur fournit deja 
depuis deux ans, à l’AERE, des échantillons d isotopes 
d’éléments légers destinés à des travaux de physique 
nucléaire), elle marque un pas très net en avant.

On pense que cette usine fonctionnera a plein rende
ment dans quelque temps, tandis que le petit̂  séparateur 
sera équipé pour fournir les quantités moins importantes 
de produits (de l’ordre du mg) nécessaires aux consom
mateurs britanniques et étrangers.

L’AERE reçoit un nombre sans cesse croissant de com
mandes d’isotopes. On a enregistré 473 expéditions en 
mars, dont 108 ont été adressées à l’étranger par voie 
aérienne.

ITALIE

Production sucrière.

s’élevaient encore à 178.000 quintaux; ----- .
seront très faibles. D’après un rapport sur 1 activité 
sucrière en Italie, la production, en 1949, a dépassé de
788.000 quintaux celle de Tannée précédente. Les besoins 
intérieurs du pays sont estimés à 4.5 millions de quintaux. 
Si on considère nue les surfaces culthées en bellciave 
sucrière ont passé de 132.000 à 170.000 ha, ont peut 
s’attendre à un rendement plus élevé et à une augmen
tation correspondante' de la production en sucre.
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Ammoniaque synthétique.
On annonce la construction d’une usine, à Lodi, pour 

la fabrication d’ammoniaque synthétique, qui utilisera le 
méthane de la vallée du Pô.

Raffinage du pétrole.

La capacité des raffineries a augmenté de 88.000 t. 
depuis le début' de l’année; elle avait atteint 5.488.000 t. 
à la fin de juin. Ces progrès sont dus à l’exécution d’une 
Inpel, à. la Spezzia, I.R.O-M., à Porto Marghera, et Slanic, à 
Impel, à Spezzia, I.R.O.M., à PorloMarghera, et Slanic, à 
Livournc. Les productions les plus élevées ont été obtenues 
jusqu’à présent par les installations de la Socony-Vacuum 
à Naples (1.370.000 t.) et de Inpet, à Carrare (750.000 t.). 
La capacité actuelle des installations l.It.O.M. s’élève à
700.000 t. ; celles de Slanic-Anic, à Bari et à Livourne, 
respectivement à 700.000 t. et 540.000 t. ; enfin, celle 
de l’Aquila, à Trieste, à G00.000 tonnes. Le programme de 
l’O.E.C.E. pour 1952-53 prévoit une augmentation de la pro
duction, qui atteindrait 8.115.000 t., dont 2 millions seront 
fournis par la raffinerie Inpet, et 1,85 million par les 
deux installations Stanic-Anic.

Personalia.

Dans sa séance du 4 juin, l’Académie Nationale dei 
Lincei a décerné le Prix National pour la Chimie au prof. 
Adolfo Quilico, directeur de l’Institut de Chimie générale 
et de l’Ecole polytechnique de Milan. II s’est, notamment 
consacré à des recherches sur l’isoxazol et sur les pigments 
des moisissures.

NIGERIA

Arachides.

La récolte d’arachides, pour la campagne 1950-51, dans la 
Nigéria, qui fournit la totalité de la matière première 
nécessaire à la fabrication de margarine, en Grande-Bre
tagne, paraît être aussi peu satisfaisante que celle de l’an 
dernier. D’après les dernières statistiques, il semble qu’elle 
ne doive pas excéder celle-ci : 172.296 t., malgré l’em
ploi, pour la première fois, de superphosphate comme 
engrais. La cause en serait duc à la chute abondante des 
dernières pluies. On pense que la récolte pourra Être 
effectuée au milieu d’octobre.

PAYS-BAS

Pétrole.

Jusqu’en 1944, le moindre fût de pétrole utilisé aux Pays- 
Bas était d’origine étrangère.

A la suite de nombreux forages, entrepris entre 1937 et 
1944, deux puits seulement se sont révélés productifs, 
dans la province de Drente, près de la frontière allemande : 
le premier, situé à 9 km. à l’est de Ivoevorden, et l’autre 
à Schoonbeek, à 12 km. à l’est également, de celte ville. 
La capacité de ce dernier (le plus important d’Europe 
occidentale) est estimée, pour 1950, à 700.000 t. (métriques) 
et. sa vie entre quinze et vingt ans. Toutefois, l’huile brute 
n’étant pas d’une excellente qualité (haute teneur en 
paraffines qui la fait se solidifier à la température ordi
naire, présence d’eau), un équipement spécial est néces
saire qui en augmente le prix de revient. Le produit est 
expédié par wagons-citernes à la raffinerie Pernis, à Rotter
dam.

La production pétrolière indigène couvre actuellement

30 % des besoins du pays. Les recherches sur tout le ter
ritoire continuent..

Le programme de raffinage pour 1952-53 comporte une 
augmentation de la capacité annuelle (4,6 millions de 
tonnes, contre 1 million avant guerre). L’installation de 
Pernis, qui appartient au groupe Royal Dutch-Shell, a 
fourni, pour son compte \,1  million de tonnes, cette 
année ; sa production atteindra 3,4 millions de tonnes_ en 
1952-53. Outre de l’essence pour moteurs et pour l’aviation, 
du gas-oil, de l’huile pour diesel, du fucl-oil, on fabrique 
maintenant dans le pays des huiles lubrifiantes, des déter
gents et des matières plastiqués, à partir de bruts prove
nant d’Europe Centrale (70 %), du pays môme (15 %), 
du Venezuela et du Mexique (15 % ). Une nouvelle instal
lation de raffinage, d’une capacité de 1 million de tonnes, 
vient d’ôlre mise en activité à Caltex, près de Pernis. 
D’autres, plus petites, sont en construction. Une partie 
seulement de ces produits étant consommée sur place, le 
surplus est exporté vers la Grande-Bretagne, la Belgique, 
le Portugal, le Maroc et la Suisse (principalement de 
l’essence pour moteur et du fuel).

Azote.

Les nouvelles usines construites par la Mekog Co, à 
Vclscn, dans le nord de la Hollande, pour la fabrication 
d’engrais azotés, ont été officiellement inaugurées par le 
Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement. Ces instal
lations auront une capacité de production annuelle do
35.000 t. d’azote, ce qui portera la production totale du 
groupe Mekog (y compris celles de Lulterade et de 
Sluiskil) à 51.000 tonnes. Gn estime la production totale 
néerlandaise en azote nécessaire pour satisfaire les besoins 
en engrais azotés de la campagne prochaine à 200.000 t. 
dont 150.000 t. sont destinées à la consommation du pays.

POLOGNE

Industrie chimique.

En 1949 la valeur globale de la production chimique 
polonaise s’élevait à 1.1.26 millions de zlotys. On prévoit 
qu’en 1955 elle atteindra 3.750 millions, ce qui correspon
dra, comparativement à 1939, à un accroissement de pro
duction réparti comme suit ; acide sulfurique 191 % ; 
engrais azotés 303 % ; engrais phosphatés 339 % ; matières 
plastiques 1.370 % ; acétone 1.304 % ; caoutchouc synthé
tique 2.200 %. Le programme de six ans établi prévoit 
l’intensification de la production des colorants (celle-ci 
doit sextupler en six ans), de l’essence, du caoutchouc, des 
acides gras et synthétiques, des vitamines, du phosphore 
et du phénol synthétique. Au cours de cette période, on 
construira ou mettra en fonctionnement 25 nouvelles 
usines de produits chimiques, dont l’une, très importante, 
sera destinée à la fabrication de dérivés de l’azote.

TANGANYIKA

Prospections minières.

Des investigations ont été entreprises par l’Interna
tional Nickel Co of Canada et par l’Union Corporation, 
dans l’ouest du Tanganyika en vue de rechercher la 
présence de minerai de chrome et de nickel.

A la suite de la découverte de gisements de minerai de 
fer à 6 km. à l’est du lac Nyassa, dans le sud du Tan
ganyika, des échantillons ont été expédiés en Suède, à 
fin d’analyse. Si les essais sont satisfaisants, l’énergie néces
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saire pour l’exlracüon sera fournie par les deux mines 
de houille situées dans le sud (aux environs de Kateuaka- 
Mechuchuma'et de Ngaka). Son exportation ne P™™“' 
économiquement être envisagée, le charbon extrait, d assez 
bonne qualité, quoique dur, doit être utilise sui place. Si 
le minerai de fer récemment découvert se révèle utilisable, 
ce charbon pourra servir pour la fabrication d acier, que, 
toutefois, pour les mêmes raisons, il ne sera pas possible 
d’exporter.

TCHECOSLOVAQUIE

Polarographie.

On a inauguré, à Prague, le nouvel Institut de Polaro
graphie, dont la création fait partie d’un programme des
tiné à centraliser la recherche scientifique. Le but de cet 
Institut, qui sera dirigé par le prof. J. Ileyrovsky, est 
d’encourager l’emploi des méthodes polarograplnque. 
dans les sciences pures et appliquées, de grouper la docu

mentation et la bibliographie relatives a ce sujet, et de 
faire connaître les procédés polarographiqucs par la 
création de cours pratiques et de conférences.

U.R.S .S.

Matières plastiques.

On prétend que la fabrication des résines mélhacry- 
liques, en Russie, date de quelques années, 1 une des pre
mières usines étant celle de Tchélyabinsk dans 1 Oural. 
Actuellement, ces produits sont obtenus sur une plus 
grande échelle, aux usines Karbolite, situées dans a 
région de Moscou, et l’un des plus grands établissements 
de ce genre en Union Soviétique (elles occupent en etlct

C O N G R È S .  - S Y M P O S IA . - JO U R N É E S . - FO IR ES . - EX P O SIT IO N S

ALLEMAGNE

Conférences organisées par la Deutsche Sesellschaft 
fur Fettwissenschaft E.V.

Celte manifestation ne pouvant avoir lieu à Wiesbaden, 
comme l’avaient primitivement conçu les organisateurs, se 
tiendra à Munich, du 2 au 6 octobre 1950.

Parmi les 44 communications inscrites au programme, 
émanant pour la plupart de spécialistes allemands et 
autrichiens, on note quelques travaux français, suédois, 
espagnols et belges. Les thèmes, très variés, englobent un 
vaste domaine touchant de plus ou moins près aux matières 
grasses, depuis l’extraction des graines oléagineuses, 1 ana
lyse des graisses, les antioxydants, aux milieux détergents, 
aux résines et laques synthétiques.

Pour tous renseignements, s adresser : Geschatlsstelle 
der Deutschen Gesellschaft für Feltwissensehaft, 10, 
Lortzingstrasse, Munster i.W-

AUTRICHE

Premier Congrès International de Mîcrochimie.

Cette manifestation, qui s’est tenue à Gratz sous la 
présidence du professeur Ilans Lieb, du 2 au 6 juillet, 
réunit un nombre important de congressistes venus de 
21 pays étrangers. La délégation française, sous la direction 
du professeur Clément Duval, comprenait pour sa part 
une quarantaine de participants. Le programme de travail 
comportait deux sections principales ayant trait à la 
microchimie générale et à la microchimie appliquée. Parmi 
les 121 communications qui furent présentées, traitant 
soit des aspects particuliers de l’analyse microchimique, 
soit des récents développements dès méthodes analytiques 
(méthodes à la touche, chromatographie, etc.), il faut citer 
les études fort intéressantes du professeur G. Duval sur 
« Les courbes de therinolyse des précipités décrits dans 
le livre de Ilecht et Donau », et du professeur G. Ber
trand, en collaboration avec son fils, « Sur une méthode
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de microdosage des métaux alcalins applicable aux milieux
d’origine biologique ». . . . , -„„„I...A l’issue du Congrès, deux commissions internationales 
furent nommées : l’une pour l’incorporation de la micro- 
chimie à l’Union Internationale de Chimie pure et appli
quée, l’autre pour la normalisation des appareils et instru
ments de microchimie. .

Ce Congrès avait été organisé à 1 occasion du dixième 
anniversaire de la mort d’Emich et du vingtième anni
versaire de celle de Pregl, qui furent les premiers à opph- 
quer les microtechniques à l’analyse chimique. Un buste 
d’Emich fut inauguré. Les congressistes purent visiter les 
laboratoires de ces deux savants a 1 Université, en même 
temps qu’une exposition des appareils utilisés en analyse 
microchimique. Un certain nombre de participants furent 
nommés membres honoraires de la Société autrichienne 
de Microchimie, parmi lesquels le professeur C. Duval.

ETATS-UNIS

Speciroscopie.

Le 5' Congrès annuel de la Society for Applied Spectros
copy s’est tenu à Nev-York les 26 et 27 mai dernier. Parmi 
les nouvelles méthodes présentées, il faut retenir celle de 
I I Taylor, qui utilise certaines propriétés d irradiation 
de neutrons (réactions spécifiques de certains atomes 
absorbés, effet analogue au spectre Raman), permettant 
de les envisager comme instruments de travail dans les 
spectrographes.

FRANCE

Le 67° Congrès du S a z .

Au cours de cette'manifestation, qui s est tenue a I aris 
en juin dernier, on a pu se rendre compte de la valeur 
des activités gazières, par la présentation des communica
tions présentées (au nombre de 29), qu’il s’agisse de fabri
cation de transport, de distribution ou d’utilisation du 
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bonnages (le France et de l’industrie sidérurgique, a été 
nettement mise en évidence par l’étude de M. Goddet, sur 
l’adaptation des charbons lorrains à la fabrication des 
cokes utilisables dans les hauts fourneaux, et par les confé
rences de MM. L. Laurent et J. Martin sur le programme 
de la sidérurgie française dans les années à venir. La 
place réservée à la gazéification intégrale et à la production 
de gaz à l’eau, prouve l’intérôt de ces procédés en offrant 
des' débouchés aux charbons plus ou moins cokéfiants et 
en régularisant le marché du coke, débarrassé des quan
tités excédentaires.

Les visites à la nouvelle cokerie de Cornillon, à l’usine 
à gaz de Nanlerre (où s’achève la construction d’un 
immense gazomètre à guidage hélicoïdal), ainsi que les 
stations d’épuration des eaux usées (station d’essai de 
Colombes, réalisation industrielle d’Achères), ont donné 
aux congressistes un bref aperçu de l’effort de rénovation 
poursuivi par l’industrie gazière en France.

2° Foire Internationale de la Vigne et du Vin.

Cette manifestation se tiendra à Montpellier du 7 au 
2-2 octobre 1950. Parmi les journées techniques inscrites 
au programme, il faut citer celle réservée aux ingénieurs 
chimistes œnologues de France et d’Algérie, qui aura lieu 
le 19 octobre pour traiter des problèmes intéressant leur 
profession.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège social de 
la Foire, 11 bis, rue de la Loge, Montpellier.

Spectrographie.

Le Congrès International de Spectrographie Appliquée se 
tiendra à Strasbourg, du 12 au 1*4 octobre 1950, (i la 
Faculté des Sciences. Il est organisé par le Groupement 
pour l’Avancement des Méthodes spectrographiques.

Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétariat 
général du Groupement, 1, place Sainl-Thomas-d’Aquin, 
Paris, T .

Microfilm et Photocopie.

La Commission Microfilm du CNOF organise une Lxpo- 
sition qui aura lieu du 13 au 25 octobre 1950 au Musée 
d’Art Moderne, Palais de New-York, quai de New-York, a 
Paris. Son but est de faire connaître au public les pro
cédés nouveaux de cette technique, par une rétrospective 
du matériel et des méthodes utilisées.

Journées d'Etudes de l'Association Scientifique 
de la Précontrainte.

L’Association Scientifique de la Précontrainte organise, 
pour les 10, 17 et 18 octobre 1950, des Journées d’Etudes 
comprenant des conférences, des discussions et des visites 
de chantiers dans la région parisienne et dans la région 
normande.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de l'Asso
ciation, 28, boulevard Ilaspail, Paris.

GRANDE-BRETAGNE

Fourth World Power Conférence.

La Quatrième Conférence Mondiale sur l’Energie a eu 
lieu à Londres du 10 au 15 juillet, comme nous l’avions . 
annoncé dans le numéro de mars de Chim ie et Industrie . 
Des 155 communications et des 19 rapports généraux pré
sentés, ressort l’importance que tous les pays du monde 
attribuent aux moyens possibles d’augmenter leurs res
sources en énergie, que celle-ci soit hydraulique, produite 
par des gaz, qu’elle soit éolienne, atomique, obtenue par 
des combustibles solides, liquides ou par la vapeur.

C’est ainsi que l’on a pu prendre connaissance d’un pro
jet pour l’utilisation thermique de la mer, en Côte d’ivoire, 
à Abidjian, d’une réalisation pour la captation d’émana
tions gazeuses de vapeur provenant de masses volcaniques 
souterraines (Larderello, Italie), ainsi que des nombreux 
travaux effectués un peu partout sur les réacteurs 
nucléaires. Les problèmes posés par l’utilisation de la 
tourbe, du lignite, les techniques pour améliorer le pou
voir cokéfiant des charbons, les progrès réalisés dans la 
préparation d’essence à haut indice d’octane, à partir du 
pétrole, et sa fabrication synthétique à partir du charbon 
ont été largement exposés. Les difficultés soulevées par la 
nature du combustible dans l’alimentation des généra
teurs de vapeur, les caractéristiques des nouveaux lurbo- 
générateurs, ainsi que la question de la turbine à gaz — 
qui est au début de son développement — ont fait égale
ment l’objet de nombreuses discussions.

PAYS-BAS

55“ Foire Internationale d'Utrecht.

A celte manifestation, qui se tiendra du 5 au 1*4 septem
bre prochain, se trouveront exposés les produits de plus 
d’une trentaine de pays, dont les stands couvriront plus 
de 50.000 nf. Les articles ont été répartis en 28 sections. 
Un intérêt tout spécial sera donné à la section médico- 
pharmaceutique où le visiteur pourra se rendre compte de 
la situation internationale de cette branche industrielle 
(médicaments, produits vétérinaires, instruments et appa
reils pour médecins, dentistes et vétérinaires, accessoires 
de laboratoire, etc.). La section des machines et instru
ments agricoles (matériel de transports, semoirs, produits 
de désinfection, engrais, articles pour l’élevage avicole, 
etc.), et le groupe des machines et outils pour l’industrie 
laitière, où seront logés les appareils les plus modernes 
pour la pasteurisation, la réfrigération, le barattage, 
l’homogénéisation, la pulvérisation, la fabrication des pou
dres de lait, etc.) seront particulièrement importants.

Soixante pour cent des produits exposés étant d’origine 
étrangère, les acheteurs pourront se faire, à Utreclit, une 
idée claire du marché mondial.

4 'SALON
L . t  i f M T l A k l k l C i i C
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LES ANNEAUX RASCHIG et leurs APPLICATIONS
Les A n n e a u x  R A S C H IG  - S  comme œ m ^ à g T d a n s 3’t o u r i e s ^ p p a r X  o Î f d l ^ Î M . ' ^ s

diamètre extérieur. Ils  sont destines à etre intro . J? avec ¿es liqu ides ou d’autres flu ides.
„ p m , , .  ou a .  I ' L n i “ ™ ” ». .  m atière. Le s  d im e n . i .e .  c e , . a i e s  partent de ,5  mm. et vont, pou,

la tôle jusqu 'à  50 m m ., et pour le g rès, ju sq u ’à 120
Les principaux avantages des A n n e a u x  R A S C H IG  sont .
1» Division extrêm e du flu ide; . . „ „ „ „ - ¡ i .
2° Répartition uniforme du fluide et du l'9 u 'dep^ pn* /® fdPeare '1 ’
3- Durée de contact maximum entre le fluide et le H quiae , Lg su rface de contact offerte par les A n n e a u x

~  '* "  -

~  "

fe sM A n T e a u x  R A S C m G ^ e u v e n U o u jo u rs  être très facilem ent vidés de leurs colonnes et on peut les nettoyer au ,et ou 
les brûler sur une grille , s'il s'ag it d’A n n e a u x  R A S C H IG  en to le ,

. .  f .b ,t = .« .n  t . .  * . » . » «  '« '» « •—  < «• ^  » »  r° pp<,Tt
aux esoaces v ides, le poids est donc réduit considérab lem ent, _

; îbssüïïsU Sarahs * » ■»-<s-!
10- C orps indéform ables permettant des manuten ions v o ie  , èt ue !a C0Uche inférieure so it é c ra sé e ;

citer, outre toutes les réactions chim iques enit . 9 d jverses Jes lavages, absorptions et d istillations de tout ordre.

S o c i / t /  UE^GAZ IN D U S T R IE L , 11 bis, rue de Moscou, PARIS - Tél. t Europe 42-24

TO US LES PROBLÈM ES DE S IP H O N N A G E 
sont résolus par le nouveau matériel breveté de la

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

pour vider les grandes capacités mobiles :
C o n ta in e rs ,  W a g o n s -C ite rn e s ,  C a m io n s,  etc... 

D é b its  h o ra ire s  de  1.500  à 2 5 .0 0 0  litres 

É tude s sp é c ia le s  p ou r ch aq ue  cas. R é a lisa t io n  rap id e

169, avenue Victor-Hugo - PARIS (16 )
T é lé p h o n e  : C O P e r n ic  42 -26

= L A  L A V E  D E  V O L V IC  =
FO URN ITURES SPÉC IA LES

p ou r u sines des p ro d u its  ch im iq ue s et d 'e n g ra is  
Tou rs de  g lo v e rs  et d e  G a y -L u ssa c  - Tours d én itran te s 

C o lo n n e s  de  co n d e n sa t io n  et tuyaux  d e  co n d u ite  p o u r  C L H  
C o u v e rc le s  de  co rnues à N O ^ H

BA CS EN UNE OU PLUSIEURS PIÈCES
Poud re  - M e u le s  - P latines et se gm en ts  d ive rs  p ou r p ap e te r ie s

TR A V A U X  EN TO US G EN RES

B. MOITY et ses enfants
à VOLVIC (Puy-de-Dôme) - Tel. : n° 5

F R A N C E L
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 ' al  i m e n f a t i o n  de C h a u d i è r e s  - P u r g e u r s  
Vannes Magnétiques tous Fluides -  Réchauffage Électrique d_es__H u1les Lourdeŝ

„  R ÉG U LA TEU RS FR A N C EL  " , 34, rue de la Victoire - PARIS —  TRU . 52-57 (lig.^group£
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D E M A N D E S  D ' E M P L O I S

D r  i n g .  c h i m i s t e ,  3 2  a n s ,  p l u s i e u r s  a n 
n é e s  p r a t i q u e  d a n s  l a  f a b r i c a t i o n  d 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 ,  s p é c i a l i s é  d a n s  
l a  c h i m i e  o r g a n i q u e  e t  d e s  r e c h e r c h e s  
s c i e n t ,  e t  i n d u s t r i e l l e s ,  c h .  s i t u â t ,  é v e n t ,  
d e m i - j o u r n é e  o u  c o m m e  i n g .  c o n s e i l .  G A L ,  
4 ,  r u e  d e s  T r o i s - F r è r e s ,  P a r i s - 1 8 e.

I n g é n i e u r - c h i m i s t e  c h e r c h e  s i t u a t i o n  d a n s  
i n d u s t r i e  o u  l a b o r a t o i r e  o r g a n i q u e .  E c r i r e  
s o u s  n °  2 7 5 8  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

I N G .  C H I M I S T E ,  D r  L i e .  E S  S C I E N C E S ,
p r a t .  i n d .  h a b i t u d e  r e c h e r c h e  t h é o r .  e t  i n d .  
N b r x  t r a v x  e t  m i s s i o n s  é t r a n g e r .  C o n n .  p a r t ,  
e s p a g n o l ,  c o u r .  a n g l .  c o n n .  D r o i t ,  c h .  s i 
t u â t .  t e c h n .  o u  t e c h n i c o - c o m m .  a v .  r e s p o n -  
s a b .  C o l o n i e s  o u  é t r a n g e r .  E c r .  n °  7 1 . 8 2 2  
C O N T E S S E  P u b l i c i t é ,  8 ,  s q .  D o r d o g n e - I 7 c 
q u i  t r a n s m e t t r a .

I n g .  C H I M I S T E  c o n f i r m é ,  s p é c .  s y n t h è s e  
o r g a n .  ( r e c h .  e t  f a b r i c . )  c o n .  a l l e m .  a n g l .  
q u a i ,  m o r a l e s  c h .  s i t u a t i o n  t e c h .  o u  t e c h n . -  
c o m m e r c e .  E c r i r e  s o u s  n °  2 7 4 9  à  l a  R e v u e  
q u i  t r a n s m e t t r a .

I n g .  C h i m . ,  2 9  a n s ,  s e r .  r é f .  c o n n .  m é c a .  
é l e c i .  u s i n e  l a b o .  c h .  s i t .  d ' a v e n i r  r é g i o n  
N o r d ,  p r é f .  p o s t e  d i r e c t i o n .  E c r i r e  s o u s  
n °  2 7 6 3  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

M E T A L L U R G I S T E  s p é c i a l i s t e  d e s  m é t a u x  
l é g e r s  e t  d e .  s o u d u r e  a v e c  g r a n d e  e x p é 
r i e n c e  e n  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a l l i a g e s  e t  e n  
s o u d u r e  c h e r c h e  p o s i t i o n  d a n s  u n e  u s i n e  
d e s  m i - f i n i s  o u  I n s t i t u t  d e  s o u d u r e  o u  l a b o 
r a t o i r e  d e  l ' i n d u s t r i e  a é r o n a u t i q u e .  E c r i r e  
s o u s  n °  2 7 5 7  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

C h i m i s t e  b i o l o g i s t e  a y a n t  q u i n z e  a n n é e s  
d e  p r a t i q u e  i n d u s t r i e l l e  r e c h e r c h e  s i t u a t i o n .  
E c r i r e  s o u s  n" 2 7 6 1  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s 
m e t t r a .

I n g .  C h i m .  2 7  a n s ,  3  a n s  p r a t i q u e  i n d u s ,  
c h e r c h o  s i t u a t i o n  r é g .  P a r i s .  E c r i r e  s o u s  
n °  2 7 5 9  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

I N G E N I E U R  C H I M I S T E  E . C . I . L . ,  2 8  a . ,
m a r i é ,  a n g l . - a l l . - i t a l . ,  2  a .  i n d u s ,  a y a n t  c r é é  
l a b o .  e t  o r g .  s e r v i c e ,  a c t i f ,  a m b .  d y n a m , ,  
a i m a n t  r e s p o n s . ,  g d e  f a c i l .  a d a p t . ,  c h .  s i t .  
d ' a v e n i r  p e t i t e  o u  m o y .  e n t r e p r i s e ,  b r a n c h e  
t o c h n .  ( o u  t e c h n .  c o m m .  si  i n d u s t r i e l  c o n 
s e n t a i t  -è l e  f o r m e r )  p .  e x .  e n  v u e  p o s s i b .  
u l t .  a d j o i n t - D i r e c t e u r ,  F r a n c e ,  c o l o n i e s ,  
é t r a n g e r .  E c r i r e  s o u s  n"  2 7 6 2  à  l a  R e v u e  
q u i  t r a n s m e t t r a .

I n g .  c h i m i s t e  l i e .  è s  S c . ,  a n g l a i s ,  a l l e 
m a n d ,  2 9  a n s ,  c h e r c h e  p o s t e  d i r e c t i o n  
t e c h n i c o - c o m m e r c i a l  o u  t e c h n i q u e  a c t i f ,  
d y n a m i q u e ,  c o m p o r t a n t  r e s p o n s a b i l i t é ,  P a 
r i s  o u  b a n l i e u e .  R .  B O U R G E O T ,  8 2 ,  r u e '  
d e  C h a r e n t o n ,  P a r i s - 1 2 ° .

J .  F .  C h i m i s t e ,  l i c e n c i é e  è s  S c i e n c e s ,  
a y a n t  t r a v a i l l é e  l a b o  r e c h e r c h e s ,  e t  c o n 
t r ô l e  ( c e l l u l o s e - c a o u t c h o u c ) ,  c h e r c h e  s i t u a 
t i o n  P a r i s  o u  p r o c h e  b a n l i e u e .  E c r i r e  à  l a  
R e v u e  s o u s  n °  2 7 5 0  q u i  t r a n s m e t t r a .

I n g .  C h i m .  L i e .  è s  S c „  2 6  a n s ,  3  a n s  
l a b o ,  2  a n s  i n d .  S o 4  H 2  s u p e r p h o s p h a t e ,  
a y a n t  m o n t é  a p p .  c h .  d e  P b ,  c h .  s i t .  l o g é  
si  p o s s i b l e .  E c r i r e  à  l a  R e v u e  s o u s  n °  2 7 5 1  
q u i  t r a n s m e t t r a .

I n g .  C h i m .  ( S t r a s b o u r g ) ,  v i n g t  a n s ,  d i 
r e c t i o n  i m p o r t a n t e  i n d u s t r i e  c o l o n i a l e ,  
c h e r c h e  d i r e c t i o n  e n t r e p r i s e  i n d u s t r i e l l e  o u  
a g r i c o l e .  F r a n c e - A f r i q u e  d u  N o r d  o u  é t r a n 
g e r .  E c r i r e  à  l a  R e v u e  s o u s  n °  2 7 5 2  q u i  
t r a n s m e t t r a .

I n g .  C h i m i s t e  s p é c i a l i s é  p e i n t u r e s ,  v e r n i s  
g r a s  s y n t h é t i q u e ,  1 4  a n s  p r a t i q u e ,  e x c e l 
l e n t e s  r é f é r e n c e s ,  c h e r c h e  s i t u a t i o n .  E c r i r e  
s o u s  l e  n°  2 7 6 0  à  l a  R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

O F F R E S  D ' E M P L O I S

R e c h o r c h o n s  i n g é n i e u r - c h i m i s t e ,  2 5  a n s  
e n v i r o n ,  c o n n a i s s a n t  t e s  h u i l e s ,  g r a i s s e s  e t  
c i r 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  s i  p o s s i 
b l e ,  p o u r  b a n l i e u e  p a r i s i e n n e .  E c r i r e  à  l a  
R e v u e  s o u s  n °  2 7 5 3  q u i  t r a n s m e t t r a .

U s i n e  i m p o r t a n t e  d o  P r o d u i t s  C h i m i q u e s ,  
C o n t r e  d e  F r a n c e ,  r e c h e r c h e  C H E F  D E  F A 
B R I C A T I O N  e t  d ' A c h a t  p o u r  D é p a r t e 
m e n t  E n d u c t i o n  d e  t i s s u s  p a r  m a t i è r e s  p l a s 
t i q u e s .  E c r i r e  à  l a  R e v u e ,  s o u s  n °  2 7 5 4 ,  q u i  
t r a n s m e t t r a .

P h a r m a c i e n ,  2 8  a n s ,  l a u r é a t  F a c .  P a r i s ,  
e x - i n t .  H ô p i t a u x ,  3  a n s  l a b o ,  r e c h e r c h e ,  
o x c e l .  a n a l y s t e ,  d i p l .  c h i m i e  b i o „  b a c t é r i e . ,  
d i r e c t ,  u s i n e  p r o v i n c e ,  d é s i r e  s i t u a t i o n  P a 
r i s .  E c r i r e  à  l a  R e v u e ,  s o u s  n °  2 7 5 5 , -  q u i  
t r a n s m e t t r a .

O F F R E S  E T  D E M A N D E S  D I V E R S E S

A  c é d e r ,  p r o c h e  b a n l i e u e  P a r i s ,  p e t i t e  f a -  
b r i q u e  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s  f i n s ,  e n  S . A .  
R . L .  A f f a i r e  i n t é r e s s a n t e  ; m a t é r i e l  e n  t r è s  
b o n  é t a t  ; f o r m u l e s  o r i g i n a l e s  : v e n t e s  a s 
s u r é e s .  U r g e n t .  E c r i r e  à  l a  R e v u e ,  s o u s  
n °  2 7 4 8 ,  q u i  t r a n s m e t t r a .

N o u s  v e n d o n s  p r o c é d é s  d e  f a b r i c a t i o n  
d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s ,  s a n s  c o n c u r r e n c e  e n  
F r a n c e  ; d é b o u c h é s  i m p o r t a n t s .  C o n d i t i o n s  
i n t é r e s s a n t e s .  E c r i r e  à  l a  R e v u e ,  s o u s  
n °  2 7 5 6 ,  q u i  t r a n s m e t t r a .

R E P R E S E N T A N T  a c t i f  e t  b i e n  i n t r o d u i t  
d a n s  l ' i n d u s t r i e  c h i m i q u e ,  é l e c t r i q u e  e t  a l i 
m e n t a i r e  p o u r  t o u t e  l a  F r a n c e  e s t  d e m a n d é  
p a r  m a i s o n  a l l e m a n d e  d e  c o n s t r u c t i o n  d ' a p 
p a r e i l s  s p é c i a u x .  E c r i r e  s o u s  n°  2 7 6 4  à  l a  
R e v u e  q u i  t r a n s m e t t r a .

A  v e n d r e  6  t .  e n v .  m o n o c h l o r o b e n z è n e  
p r i x  t s  i n t .  S t é  K e l l e r ,  2 6 ,  r u e  C a d e t ,  
P a r i s  ( 9 e ) .

Lucien POIRIER

C A S T r u d a î n e  9 3 - 5 7 / 5 8  
1 0 5 ,  r u©  L a f a y e t t e  -  P A R I S - I 0 e

BOUTEILLES EN A C IE R
POUR TO US G A Z  CO M PRIM ÉS ET LIQ U ÉFIÉS

A n cien s É ta b P  Albert P O U L E T
25, Rue Victor-Hugo - PANTIN (Seine)

. T é l .  : C O M b a t  0 2 - 1 4 ,  1 3 - 2 4  '  »

Chefs d'Entreprises, Directeurs Com m er
ciaux, Agents Généraux de I Industrie 
Chimique

U N  C A D E A U
fa it toujours plaisir

Offrez à vos clients en fin d'année au nom de votre 
firme des Thermomètres, Baromètres, Pendulettes, 
A rticles de Bureaux, Cendriers, Agendas, Calendriers,e t c .

Écrire à :  JEAN  JU LID IÈRE
288, rue de Vaugirard - PARIS (15 )

C A T A L O G U E  F R A N C O
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POMPES PFYFFER
24, RUE DE MILAN 
P A R I S  ( I X  )

Téléphone : TR IN ITÉ 44-34, 44-35, 44-36

R . C .  S e i n e  n° 2 3 2 . 7 0 9  B

F O R M A L D É H Y D E  ET D É R I V É S  j 
S O L V A N T S  C E L L U L O S I Q U E S

ET T O U T  P R O D U IT  P R O V E N A N T  i
D E  L A  C A R B O N I S A T I O N  t
D E  B O I S  E N  V A S E  C L O S  ¡|

i * !
Etabl. LAMBIOTTE frères S.A.
} 20, Rue Dumont-d’Urville, PARIS, 16° {
£ P A S S Y  0 9 - 3 3  J

^ENGRAIS dÂUBY
Acide Sulfurique 
Superphosphates 
Nitrate de Potasse

brut et raffiné.

• A Z O T E  • 
E N G R A IS  C O M P O S É S
C o m p l e t s  e t  C o m p l e x e s

Quint « Flamant
N o u v e l l e  r a i son s o c i a l e  ta i^l I S  S  E  N A  R D — U I N T
78, boulevard Henri-Martin S  A I N T » Q U E N T I N AISN E Téléph. 21.37

H ELICO -A G ITA TEU R S

S o c i é t é  F r a n ç a i s e  d e  l ’ A m i a n t e
Direction Commerciale :

61, rue J.-P. Timbaud — PARIS (XIe) — Tél. : OBE. 31-34, 31-35, 31-36
e

L ’ A M I A N T E
so u s toutes s e s  form es et dans toutes s e s  ap p licatio ns
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BARBIER, BÉNARD & TÜRENNE 
j i ’n 8 2 /  R u e C  u r 'i  o I P A R I  5

LITHARGE-MINIUM

REVUE MENSUELLE 
DES LABORATOIRES
C R É É E  EN 1 8 9 6

S p écim en  de sep tem b re  
e n v o y é  g r a t u i t e m e n t  

sur dem ande

SOCIÉTÉ DE PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES
28, rue Saint-Dominique, 28 - PARIS (7e)

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

Ancionnot Maiso ni L. FAURE. LILLE (Créée en 1819). BEZANÇON FRÈRES (Créée en 1845).

Étab lissem ents E X P E R T - B E Z A N Ç O N
S O C IÉ T É  A N O N Y M E  AU C A P IT A L  D E  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  D E  F R A N C S  

S IÈ G E  S O C IA L  : 75, Avenue de la République. A U B E R V ILU ER S

C ÉR U SE
P R O C ÉD É  H O LLAN D AIS

B LA N CS a  b a s e  d e  ZINC  
E T  D E  TITANE

industrieSpécialem ent préparés et contrôlés pour chaque

PEINTURES PRÉPARÉES
VALOR -  CIMAUT -  TENAX -  ARMAFER -

(PO U R  C IM EN T ) (H YDRO SILICATÊE)

SICCATIFS

7 , R U E  D E  M A L T E
T É L . R O O . 44-71 —

LAXIRIS
(É M A IL )

p u r e t é  d u  l i q u i d e  m a n i p u l é .  L e s  l i q u i d e s  e x e r 
ç a n t  u n e  a c t i o n  a b r a s i v e  o u  c o r r o s i v e  o u  d ' u n  
m a n i e m e n t  d i f f i c i l e  n ' é t a n t  p a s  e n  c o n t a c t  
d i r e c t  a v e c  l e  m é c a n i s m e  n e  r i s q u e n t  e n  a u c u n  
c a s  d ' a b i m e r  c e  d e r n i e r .  B r e f ,  c ' e s t  l à  u n  
e x e m p l e  d e  c o n c e p t i o n  m é c a n i q u e  . b i e n  
c o m p r i s e .

L e  m é c a n i s m e  d e  l a  s o u p a p e  à  m e m b r a n e  
S a u n d e r s  e s t  p a r f a i t e m e n t  i s o l é  d a n s  l a  t ê t e  
e t  p e u t  ê t r e  l u b r i f i é  s a n s  q u ' o n  a i t  à  r e d o u t e r  
a n c u n e  c o n t a m i n a t i o n  d u  f l u i d e .  C e c i  a s s u r e  
d e s  c o n d i t i o n s  d ' h y g i è n e  p a r f a i t e s  l o r s q u ’ il 
s ' a g i t  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e  p r o d u i t s  a l i m e n 
t a i r e s .  C ' e s t  d ' a u t r e  p a r t ,  u n  f a c t e u r  e s s e n t i e l  
d a n s  l e  c a s  o ù  i l  e s t  i n d i s p e n s a b l e  d ' a s s u r e r  l a

a  m e  m b  r  a  n  e

f e W l l f ] vxlvT T o «! ltd
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA FRANCE : S. A. pour la vente des Raccords Suisses, 14, rue Frcmsnt, Paris (XIe)

C W M B R A N  -  M O N M O U T H S H I R E  
E N G L A N D
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E S C H E R  W Y S S
ZURICH (Suisse)

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

E T  D E  D I S T I L L A T I O N  -  A U T O C L A V E S  
TURBO -CO M PRESSEURS et T U R 80-S0U FFLA N TES  

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

Turbo-pompes d'alimentation

A g e n t  g é n é r a l  e n  F r a n c e  : A. LIOMIN, I n g .  E .  P .  Z .  

3 5 , rue d e  la B ien fa isance ,  P A R IS  (8 '') LABorde 15-04

SU RPRESSE U RS JIOM PRESSEU RS
R .C . L V O N  

B.  6 3 5 4

S . A . R . L  C A P I T A L :  

1 5 .0 0 0 .0 0 0

^ N I L S ^TÉL.PARM.72-I5 L-V'O N USINE tr BUREAUX
TÊIÉG:POCOMILS_LYON ~ l|t|||M ||^P*’177.179, r t j D’HEYRIEUX

EXTRACTEURS POMPESaVIDE

F A 3 R I Q U E S  D E  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S

Tél. :
BAL. 59-64à 59-6? B ILLA ILT
S i è g e

Télég. 
BILLAUCHIM- 

PARIS
S .A . au Capital de 21.000.000 fr.

I l ,  R U E  D E  L A  B A U M E  -  P A R I S - 8 '

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

PRODUITS 
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  D E  C A L C I U M ,  
D 'IO D E ,  D 'A R G E N T ,  

D E  B IS M U T H  
C A C O D Y L A T E S ,  E T C .

T O U S  P R O D U I T S  
M IN É RA U X P U R I F I É S  
E T  P U R S  P O U R  
L ’ I N D U S  T R I E

S O L V A N T S  
P L A S T I  FIA NTS  
S I C C A T I F S  

S E L S  DE M E R C U R E  
E T  D E  C U IV R E  

P O U  R P E I N T U R E S

U S I N E S  A AU B E R V I  L L I  E R S  E T  A I VR Y -S U R - S E I N E

C O M P A G N I E  D E S  F O R G E S  E T  A C I É R I E S  D E  L A

M A R I N E  o H O M É C O U R T
Société Anonymo — Capital : 776.140.000 francs

D IR EC T IO N  G ÉN ÉR A LE  12, RUE DE LA  R O C H EFO U C A U LD , PAR IS-IX * 
Téléphona : TR I. 81-50 

•
FONTES ET ACIERS RÉSISTANT 

A LA CHALEUR ET A LA CORROSION 
•

M O U L A G E S  e n  f o n t e s  h é m a t i t e s  s p é c i a l e s  a u  n i c k e l - c h r o m e
•

P R I N C I P A L E S  A P P L I C A T I O N S :  I n d u s t r i e s  c h i m i q u e s ,  
C o m b u s t i b l e s  l i q u i d e s ,  I n d u s t r i e s  a l i m e n t a i r e s ,  e t c ,

AGENTS DE VENTE DFS I FRANCE bT C O LO N IES : D .A .V .U .M . I 96, rua Amulot
PRODUITS SIDÉRURGIQUES | ÉTRANGER : DAVU  M -EX P Q  R T A T IO N  | PARIS-Xk

É V A P O R A T E URS
C O N C E N T R A T I O N  - C R I S T A L L I S A T I O N

C OCHRANE
É C H A N G E U R S  T H E R M I Q U E S

Sté Récupération Thermique & Épuration
9 8 ,  r u e  d e  C h a r o n n e  -  P A R I S - X I C —  T é l é p h .  : R O Q .  1 5 - 1 3

C E L L U L E S
É L E C T R O L Y T I Q U E S

A G R A N D E  
P R O D U C T IO N  PO U R

CHLORE et SOUDE CAUSTIQUE
AGENTS EXCLUSIFS .

S E P E L  -  31, RUE DE LA VA N N E - M O N T R O U G E  (SEINE) 
PHILLIPS & PAIN — * 23 A venue  Louise -  BRUXELLES  

R EN SE IG N EM EN T S - DEVIS - IN S T A L L A T IO N S

PYRENE

1 ^  

î f t f

LA F I L T R A T I O N  I N D U S T R I E L L E  «»..»»««■
M a r c  V E R N A Y  i n g .  e . c . i . l .

Ancienne Maleon J .- B .  V E R N A Y  -  Fondée en 1889
V I L L E Û R B A N N E  ( R h ô n e ) .  -  19, rue LoulS-DuCroIze. -  V I L L E U R B A N N E  ( R h ô n e )■ ■

FILTRE ROTATIF CONTINU. —  FILTRE 
ROTATIF A DISQUES. —  FILTRES A 
M ANCHES (tou* modèle*). —  FILTRE A 
VIDE. — FILTRE PRESSE. —  FILTRE PP 
pour papeterie*. —  TABLE ÉGOUTTEUSE 
et SÉCHEUSE. -  ÉPAISSISSEUR DÊCAN- 
TEUR CONTINU. —  CLASSIFICATEUR- 
SÊPARATEUR A  CUVE. —  SÉPARATEUR 

HYDRAULIQUE. 
AG ITATEURS A PALETTES (7 modèles). 
AG ITATEURS A  H ÉL ICES  (H modèles). 

APPAREILS DE F IO TA TIO N  
A c c c s s o in e s  o k  fu .t« a tk > n  . 

Pompe"» è vide et comprcueurt- —  Vidange 
automatique. —  Pompe è diaphragme. 

Exécution de tout notro matériel en BOIS, 
A C IER . FO N TE . PLO M B . É 8 0 N IT E . 

M ÉTA U X  S P É C IA U X .

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

E” PHILLIPS & PAIN
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CONSTRUCTIONS SOUDEES

USINES LOBSTEIN
S O C IÉ T É  ANONYME A U  C A P IT A L  DE 480.000.000 DE FRA N C S  
C O LO M B E S  (Seine) 159. B d  DE V A L M Y ,-  CH AR. 35-35

ALIMENTATION DE CHAUDIÈRES  
FABRICATION S • RÉFRIGÉRATION

UNION T H E R M I Q U E
S . A . au Capital de 5.000.000 de Francs

^  62, rue de la République, 62
*  MONTREUIL (Seine) AVR. 35-26

BONNET
MÉLANGEURS
VILLEFRANCHEï-SJRHONEI 
PARIS. 67 Bl<f Bedumarchaix, Àrc.o3 m>

RAPIDASE S o c i é t é  a n o n y m e  
C a p i t a l  : 7 . 1 8 0 . 0 0 0  f r a n c s  

68, rue d’Arras - SECLIN (Nord)
R A P I D A S E  - D é s e  n c o l l a g e  - E n c o l l a g e  -  A p p r ê t s  
B A  T I N A  S E  - C o n f î t a g e  d e s  p e a u x  
S  E  B  A C  O L  - É p i l a g e  
S T E R O Z O L  -  A n t i s e p t i q u e  p o u r  T a n n e r i e s

L I G N O S U L F I T E
l i q u i d e  • : *  e n  p â t e  e n  p o u d r e

S TÉ L ’A V E B È N E  3 5  blst rue d 'An jou  - P A R IS  8 e

HERFILCO
Société Française de la
HERCULES FILTER CORP.

PATERSO N (N .J.) U .S .A .
S.A.R.L. Capital de 4.003.003 de Fr.

44, rue La Boëtie, 44 
PARIS (8 )

T é l .  : É L Y s é e s  8 9 - 4 0  -  4 6 - 0 9

FILTRES à COLMATAGE
Fabrication Française 

sous
L I C E N C E  A M É R I C A I N E

T o u t e s  d i mens i o ns  

L i v r a i s o n  r a p i d e

S .C .A .M . I .  ====
POMPES C E N T R I F U G E S  EN A C I E R  INOXYDABLE

C o n ce p t io n s  n o u ve lle s  - N om breu x  d is p o s it ifs  b re v e té s
P O M P E S  S A N I T A I R E S ,  R O B I N E T T E R I E ,  R A C C O R D S ,

T U Y A U T E R I E S  E N  ACIER INOXYDABLE
Pompes à vide et compresseurs à anneau liquide.
Électeurs et thermo - compresseurs à vapeur. 

Condenseurs par mélange et par surface.
Appareils de réfrigération par détente.
Appareils de cristallisation sous vide.

S O C I É T É  D E  C O N S T R U C T I O N S
D ' A P P A R E I L S  M É C A N I Q U E S  I N O X Y D A B L E S
3, Rue  B a rb é s , C O U R B E Y O IE  (S e in e )
Tél. : DÉFense 34-12 (lignes groupées)

— MALAXEURS Genre WERNER— 1
Toutes capacités

Broyeurs - Enuilslonneurs - Mélangeurs
R eprise  de M a té rie l de Reem ploi

(Successeur de L. BESSA) 
34,r. de la Clef- PARIS-Y'

G O B . 2 1 - 4 6E" SEVIN
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ALLIAGES SPÉCIAUX
M E T A U X  P R E C I E U X

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 , '  LA C A T A L Y S E ,

M E T A U X  P R E C I E U X  ET T O U T E S  L E U R S  
APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES
Métaux et Sel» physiquement purs • Anodes - A lliages 
Soudures - Nitrate d'Argent Spécial pour l’Industrie 
photographique • O r, Argent, Platine liquides pour 
lo décoration de lo Céromique et du Verre - Bain»

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  
L A P H O T O G R A P H I E ,  LA C É R A M I Q U E ,  LA V E R R E R I E ,  L ’ É L E C T R I C I T É ,  E T C .
de rhodioge Couples thermo-électriques mterchon- 
geobles Plotine, Plotine rhodié - Sondes thermomé
triques a résistance de platine - Filières pour Soie 
artificielle Toiles de plotine pur et rhodié pour 
catalyse - Appareils de laboratoire en plotine, argent, 
or - Choudronnerje d'argent, de ploqué-orgent, etc. 
Electrodes • Bilomes * Contacts • Vis platinées

M ETA U X  D IV E R S

Tungstène sous toutes formes Acide tungstique • 
Nickel et Allioges de nickel non ferreux - Anodes de 
nickel • Filières en nickel - Appareils de laboratoire 
en nickel • Poudre de cuivre électrolytique

AFFINAGE DES DÉCHETS ET LINGOTS - TRAITEMENT DES CENDRES ET RESIDUS - ACHATS DES MÉTAUX CONTENUS

COMPTOIR LYON-ALEMANIbiMARRET.BONNIN.LEBEL&GUIEU
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 I  6 5  M I L L I O N S

I3,R .MÓNTM0RENCY-ARC;62-6Ó ET LA S U I T E - P A R I S . II!0- 2 2 0 ,  RU E S A l N T - M  A R T I N  • A R C  . 9 8 * 9 2
PUB G . BAUDiL PARIS

CORBLIN 7 8 - 8 0 ,  B o u l e v a r d  S a l n t - M a r c e l  
P A R I S  T é l .  : P o r t - R o y a l  3 0 - 9 2

13
COMPRESSEURS A MEMBRANE ( Pressions 
POMPES A MEMBRANE A DÉBIT) jusqu’à 
VARIABLE, RÉGLABLE EN MARCHE ( 1 000 kg/cms

É CHANGE URS DE T E M P É R A T U R E  
CUI VRE E T  ACIER INOXYDABLE  

POMPES A VIS,  BRONZE E T  ACIER INOXYDABLE  
ROBINETTERIE ACIER INOXYDABLE 

•

IN S T A L L A T IO N S  F R IG O R IF IQ U E S

CUVES et BACS en BOIS
B ou lonnés ou ce rc lés

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 É P H O N E  N” 2

Société des Produits Chimiques de Clamecy
S O C IÉTÉ  A N O N YM E AU C A P IT A L  DE 275 M ILL IO N S DE FRAN CS 

Siège social : 77, rue de M irom esnil -  PA RIS-8°
« t Î Î f î a . ™ , ,  B U R E A U X  E T  U S I N E S  A C L A M E C Y  (NIÈVRE) P r o d u l t s - C l a m e c y

T O U S  PRODUI TS  DE LA CARBONI SAT I ON DU BOIS EN V A S E  C L O S
M ÉTHYLÈN ES Types Régie Française 

M ÉTHYLÈN ES SP ÉC 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 
PRO PIAN O L —  A C ÉT A T E  DE PLOMB 

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 RO N  V ÉG ÉTA L - BRAI

C H A R B O N S DE BOIS ÉPURÉS et A G G LO M ÉR ÉS  DE C H A R B O N  DE BOIS 
pour L ’ INDUSTRIE, les G A Z O G È N E S  et les U SA G ES DO M ESTIQ UES

É T A IN  et s e s  D É R IV É S
ÉTAIN - O XYD E D 'ÉTAIN  - B IC H LO R U R E D 'ÉTA IN  - SEL D'ÉTAIN C H LO R U R E  DE Z IN C
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Les Journées Internationales 
de 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 1950 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 13.
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 Saint-Dominique, PARIS - Téléphone : INV. 10-73
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