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APPAREIL AUTOMATIQUE UNIVERSEL
Pour la micro et semi-mic ro-ana iyse  organique élémentaire  par combustion : C a r b o n e ,  H y d r o g è n e ,  A z o t e ,  H a l o g è n e s ,  S o u f r e

Le. seul appareil fourni complet en ordre de marche, y compris sa verrerie

A t e l i e r s  J .  H E R  RM A N N - M O R I T Z
40, rue P a sca l - P A R IS  (X II Ie) mQ’é n ^ ^ c ^ s ^ u c te u r  Té lép h o n e  : G O B e l in s  7-2-37

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

Siège social : 77, rue de Miromesnil - PARIS-86 
« - i s ï W S . U  BUREAUX E T  U S IN E S  A C L 6 IY1ECY (N iè v re )  P rod u'iis-C le mecy

TOUS PRODUITS DE LA CARBONISATION DU BOIS EN VASE CLOS
MÉTHYLÈNES Types Régie Française 

MÉTHYLÈNES SPÉCIAUX 9011 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 
PROPIANOL —  ACÉTATE 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 LI  S A  B L E 

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

H U I L E S  D ' A C É T O N E  
GOUDRON VÉGÉTAL - BRAI

C H ARBO N S DE BOIS ÉPURÉS et AG G LO M ÉRÉS DE CHARBON  DE BOIS 
pour L'INDUSTRIE, les G AZO G ÈN ES et les USAGES DOMESTIQUES *

ÉT A IN  et s e s  D É R IV É S
ÉTAIN - OXYDE D'ÉTAIN - BICHLORURE D'ÉTAIN - SEL D'ÉTAIN - CHLORURE DE ZINC
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(résine synthétique pour nitrolaques)

BRONZES EN POUDRE 
ENCRES D’ IMPRIMERIE 

PRODUITS CHIMIQUES pour ANALYSE 
GLUCOSE POUR INJ. ET TECHW.

UN PURGEUR qui vous donnera satisfaction

Le Purgeur BRADFORD
Toutes pressions

COM PAGNIE D E S  GA RN ITURES  
M ÉTA LLIQ U ES A M ÉRICA IN ES

57, rue Boucher de Perthes, LILLE - Tél. 745-43

9, Panska, 9 
P RÀG U E-1Ie

S.A. pour l'Importation et l'Exportation 
des Produiis Chimiques 
et des Matières Premières

[Tchécoslovaquie)

A d r . té l. : C H E M A P O L - P R A H A

- L A M O T T E — 
C O I F F A R D
S . A . R . L .  A U  C A P I T A L  D E  20 .000.000 D E  F R A N C S
3 8  à  4 6 ,  R u e  R a s p a i l  -  I V R Y - s u r - S E I N E
Téléphone : IT A L IE  38-80 (4 lignes groupées)

Adresse Télégraphique : L A M O F A R D - P A R IS

AGENTS DE VENTE - IMPORTATEURS
pour

C H A R G E S  
P I G M E N T S  
S O L V A N T S  
C O L O R A N T S  

P L A S T I F I A N T S  
R É S IN E S  S Y N T H É T IQ U E S  

C O R P S  G R A S  
•

TOUS P R O D U IT S  C H IM IQ U E S  - M IN ÉR A U X  
P A R A C H IM IQ U E S  - C O R P S  G RAS  
P O U R  T O U T E S  I N D U S T R I E S



Demandez à CALCO votre

CALCO est le plus important producteur mondial de SULFADIAZINE, la Sulfamide 
de choix universellement connue pour le traitem ent d’un grand nombre d’affections.
Un contrôle rigoureux, dans les usines géantes de CALCO, depuis les laboratoires 
jusqu’à la dernière phase de la production, vous garantit, avec une uniformité absolue, 
une qualité parfaite et une source assurée d’approvisionnements pour vos besoins 
présents et à venir.
C’est pourquoi la sagesse vous commande de faire appel à CALCO lors de tous vos 
achats pour la préparation de comprimés de cette sulfamide réputée.

Chlorhydrate de choline. 
Chlorhydrate de nicotinamide. 
Chlorhydrate de pyridoxine. 
Cmdhophene, N. F.
Ciuchophene sodique.
Citrate de choline dihydrogéné. 
Colorants autorisés
(pour produits alim entaires, produits phar

maceutiques et cosmétiques).

Néocinchophene, U. S. P. 
Nicotinamide, U. S. P. 
Panthothénate de calcium.
(Dexlrogyre).

Para-aminosalicylate de sodium. 
Phénothiazine, N. F.
(pour usage normal et pour usages 

vétérinaires).

Propylthiouracile.
Riboflavine, U. S. P.

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

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

GALCO C H EM IC A L  D IV IS IO N  a m e r / c a n  C y c m a m i d c o m p a n y

30, Rockefeller Plaza New-York-City, U. S. A.

Sulfadiazine, U. S. P. 
Sulfadiazine sodique, U. S. P.
S ulfadimé tbylpyrimidine. 
Sulfaguanidine, U. S. P. 
Sulfamérazine, U. S. P. 
Sulfamérazine sodique, U. S. P. 
N1 benzoyl-sulfanilamide 
N1 benzoyl-sulfanilamide 

sodique. 
Bishydroxycoumarine U. S. P. 
Bitartrate de choline.
Acide aminoaeétique, N. F.

, , • * Acide nicotinique, U. S. P.pharmaceutiques* Estcr Ill6tllJr„,luc
de cinchophène. 

Acide para-aminosalicylique. 
Bleu de méthylène, N. F.

CALCO 
vend cette 
célèbre 
gamine 
de
produits
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♦ SÉCHAGE d es produits chimiques, 
opothérapiques et photographiques

à basse température

♦ S É C H A G E  des p la n te s  p o u r
l'herboristerie

^ F A B R IC A T IO N  des p ro d u its  
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...

♦ d é s h y d r a t a t i o n  des gaz
industriels, air, azote, hydrogène, 
gaz sulfureux, a c id e  ca rb on ique  

gaz chlorydrique

♦CONDITIONNEMENT de l'air
des ateliers.

>
L e  p l u s  p u i s s a nt d e s  
déshydratants  rég én ém b les

C ,E G O H I N - P O U L E N C
78, Rue de Prony - P A R I S  (17e)

TÉL. C A R . 11-00

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

TÉ L 62-16

s N e

EVAPORATEURS pour fou ies concentra tions  

TOURS pour concentra tions acides

CRISTALLISEURS 
THERMO-COMPRESSEURS 
RÉCHAUFFEURS 
ÉCHANGEURS therm iques 

POSTES D'EAU 
TRANSFORMATEURS d e  vapeur 

GROUPES HYDROPHORES

S O C I É T É  N O U V E L L E  D ' ÉVAPORAT ION 
par les procédés

PRACHE l  BOUILLON
L élyTées'H» 37, Av. Franklin-O.-Roosevelt, PARIS (8e) n m iïmTélégr. J

TEMPO-CONTACT
A M O TEU R  S Y N C H R O N E

TYPE 1Q1 
^ ♦

A P P A R E I L
RÉALISÉ POUR 
TOUTE TEMPORI
SATION JUSQU'A 
2 4  H E U R E S

R EG tA G E  SUR 
AIGUILLE BUTEE 

FIXE

REA R M EM EN T  
MANUEL APRES 
CHAQUE  
O P E R A T I O N

UTILISATION
CONTROLE, 

TREMPE. SÉCHAGE. 
VULCAN ISATIO N . 

TRAITEMEN TS  
CHIM IQ UES. 

PHOTOGRAPHIE. 
M ATIÈRES 

PLASTIQUES. 
RADIOLOGIE.

UNIPOLAIRE-INVERSEUR
IO  -rAm pdzcA tu t C o u r a n t  a l t e r n a t i f

C R O U Z E T & C L E
M É C A N IQ U E  H O R L O G E R EII.lit J..I.II1SSÎAI.(MENEE-S-IIOIIi.ill«NCn.TM:!l.l7-l>.Il
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;ELEÇTRQFLUX » 
!i?s traces de gaz

ANALYSEURS DE GAZ
N otre  program m e com porte  les m odèles d 'analyseurs d e  gaz dont les ca ra cté ristiq u es e ssen tie lle s sont 

ind iquées ci-dessous. L 'ensem ble couvre p ra tiquem ent toutes les ex igences de l'in d ustrie  ch im ique.

23, RUE CLAPEYRON - PA RIS-8
Téléphone : EUROPE 59-55 et 35-65

ANALYSEUR « ULTRA-GAZ », modèle indicateur pnrlalif 
à lecture directe.  ̂... .

Pour dosage de CO, de C02 et de CIL (pour l’atmosphère 
du fond des mines et des dosages industriels).

Extrême sensibilité. 3 calibres :
— 0-0,01 % (chaque division équivaut £ 0,0001 % c’est-

à-dire à 1 ppM).
-  0-0,1 %.
— 0-1 %.

Calibres complémentaires pour le CIL jTéqu’à :10 ou 20 %.

ANALYSEUR PARAMAGNETIQUE « MAGNOS ». Pour 
l’analyse de l’oxygène, Indicateur et ¡enregistreur à dis
tance.

Etendue de mesure min. 0-1 % 02.
Etendue de mesure max. 0-100 % 02.
Tous étalonnages intermédiaires sont possibles.
ANALYSEUR ELECTRO-CHIMIQUE « 

ultra sensible pour déterm ination 1 
pour : ILS, S02, NTL, C02, 02, ILO.j 

Quelques étendues de mesure :
— 0-3 x io s
— 0-2 X 10'1 S '
— 0-1 x 10 ’ %.[ 1  g g& r
— 0-3,5 x 10': %. X

Enregistreur à distance.

ANALYSEUR ELECTRO-PHYSIQUE « ELECTRO-II » pour 
analyse continue des gaz de moyenne et forte¿concc ni ra
tion, en particulier pour le IL  cl d’autres gaz. 

Etendues de mesure : C ’T:
— o-ioo % i l. i& É
— 93-100 % IL.
— 0-10 % ARGON.
— 0-20 % $(),. i  -W ÊM .
— 0-5 % NIL, etc...

Indicateur et enregistreur à distance.

ANALYSEUR « URAS » et « INFRA-RED » à gbsorj- 
infra-rouge. Indicateur et enregistreur à distflrfcc "" 
gaz et vapeurs suivants : CO C02 CIL, C JL, C,fL. 
C JL, C:1L, NO iN20, etc... .

Etalonnages admissibles :
— 0-0,005 %.
— 0-0,05 %.
— 0,05 %.
— 0-100 %.
— 25-35 %.
— 80-100 %.

Et d’autres graduations selon les besoins.

ANALYSEUR THERMO-CHIMIQUE « THERMOEI.UX »
pmir : 02, ILS et ILO (vapeur-humidité absolue). Enregis

tre u r et indicateur direct.!:
Etendîtes de mesure admissibles :

— 0-0,23 gr/ms.
— 0-5 gr/m3.
— 0-15 gr/nd.
— 0-0,03 %,
— 0-0,35 %, etc...

ANALYSEUR ENREGISTREUR CONTINU « MICRO-GAZ », 
pour CO. C0î I I  CIL.

Graduation : 0-0*1 % avec 100 divisions chacune égale à
■ 0.0001 % (c’est-à-dire : I ppM).

" ' ' IANALYSEUR D’IMPURETES « BUIX1FLUX » pour analyse 
continue de : .

Ldsm. NT dans 02 ou CO: ou CO + IL.
— IL  dans du "NIL 011 CL.

Etendues de m ëlirc fréquentes : 0-1 %, 0-10 %.
Enregistreur et indicateur à distance.

ANALYSEURS gfJGCTRO-PIIYSIQUES pour le contrôle des 
gaz de:fum ée. \

Modèles .pour...mhntagc fixe et portatif :
M  0-20 % de CO:.

—  0-4 % de CO + IL.
B
Petits analyseurs portatifs pour délcrmination rapide de la
J  teneur de CO dans l'atmosphère :
a) Appareil colorimétrique 0,05 à 1 % ;
b) ¡Analyseur d’absorption « M S A », modèles divers.
Aspiration par pompe à manivelle ou par poire d’aspira
tion.
Estimation à 0,003 % près.

2 instruments spéciaux pour l ’industrie chimique :

Enregistreur continu de densité de gaz, modèle « POL- 
LUX ». Le gaz traverse continuellement l’appareil qui 
enregistre les moindres variations de la densité (dia
gramme continu).

Générateur ultra-sonique « ULTRA-VIBRATEUR » pour 
dispersion, homogénéisation, émulsion, activation de réac
tions, etc...

NOTICES ET PROPOSITIONS SUR DEMANDE



F A B R IC A T IO N

A n c ie n s E ts. C A IL - D E N A IN

et C O N S T R U C T IO N S  G U IN A R D  ■ C H A T E A U R O U X

DANIEL GODARD - 3, AVENUE DES CHALETS - PARIS-16*

I

LUTTE CONTRE L'ECHAUFFURE, LES PIOURES D'INSECTES, LA MÉRULE ET LE BLEUISSEMENT DES RESINEUX

SPÉCIALITÉS POUR LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL LAITIER ET DE LA VERRERIE
PROGICLAIRS ORDINAIRES ET ANTISEPTIQUES

S P É C IA L IT É S  POUR T E X T IL E  ET  TAN N ERIE

INSECTICIDES -  ANTICRVPTOGAMIOUES -  HERBICIDES

P A P ETER IE
CELLULOSE DE CHATAIGNIER BLANCHIE — PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ÉCRITURE

N O T IC ES  SU R  D EM A N D E A D R E S S É E  A PRO G IL, 10, O U A I DE SER iN , A LYON (RH O N E) 
• - - INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS ET LABORATOIRES A LA DISPOSITION DE TOUTES INDUSTRIES - • -

SOCIÉTÉ ANO NYM E AU CAPITAL DE ROO.OOO.COO DE FRANCS 
10, Q U A I DE S E R IN , LY O N  - 77 . R U E  DE M IR O M E S N IL , P A R IS

PRO D U ITS CHIMIQUES
CHLORE ET DÉRIVÉS -  SOUDE -  SOLVANTS CHLORÉS, HYDROGÉNÉS ET DÉSHYDROGÉNÉS -  HUILES DIÉ
LECTRIQUES -  PYRALÈNES- SULFURE DE CARBONE -  PHOSPHATES DE SOUDE MONO, Dl ET TRISODIOUE 
— PYRO ET POLYPHOSPHATES — SILICATES DE SOUDE ET DE POTASSE -  METASILICATE -  PARADI- 
CHLOROBENZÈNE — OXYDE D'ÉTAIN — CHLORURES D’ÉTAIN ET DE ZINC — ACÉTATE DE PLOMB —

ACIDES OXALIQUE ET FORMIQUE, ETC.

C R Y P T O G ILS  ET  X YLO PH ÈN ES POUR LA PRO TECTIO N  DES BO IS

ADJUVANTS POUR TEINTURE, IMPRESSION ET BLANCHIMENT -  SPÉCIALITÉS " GILTEX " -  TANINS VÉGÉ
TAUX ET SYNTHÉTIQUES -  HÉMATINES -  CRYPTOTAN -  TITANOR

PRO D U ITS POUR L’A G RICU LTU RE
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L A  S O C I E T E  D E  - R E V E T E M E N T

C E M E T E X
fabrique et pose

LE SOL SANS JOINT 
' F L E X I M E R

LE PARQUET DÉCORATIF
CEMETEX

- ■ v-i-A '
IS im / ,;Ü .: . :

B U R E A U X  

2 5 , R U E  S A IN T - F E R D IN A N D  

P A R IS  X V II ' 

T É L É P H O N E  : É T O IL E  7 2 -8 0

* PRODUCTION DUNLOP *
U S IN E S  

ET  S IÈ G E  S O C IA L  

A  S ’-M A U R  (S E IN E )

RENSEIGNEMENTS - DOCUMENTATION - Demandez notre brochure N° 21

W.
P.L

.



- M A T É R I E L  -
P E R R I E R

D EP U IS  1921 

M A R Q U E  D ÉP O SÉE

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
Brevetés S. G. D. G.

POUR TOUTES APPLICATIONS

SÉPARATEURS CENTRIFUGES
à marche continue 

" PERRIER-PÉCHINEY "

D a n i e l  P E R I M E R
Ingénieur - Constructeur (A. - M.)

I, rue R e n é - V i v i a n l ,  I
S A I N T  - É T I E N N E
----------------  (LOIRE)----------------
Téléphone 74-17 - T é l 'g r .  M É C A P E R R IE R

F I L T R E S  D É C A N T E U R S
c o n t i n u s  

Brevetés S. G. D. G.

DÉCANTEURS SÉLECTEURS
à marche continue 

" PERRIER-PÉCHINEY "

SÉPA RA TEU R S CEN TRIFU G ES
à évacuation continue des sédiments

E S S O R E U S E S  S T A T I Q U E S
à marche continue

I N S T A L L A T I O N S  C O M P L È T E S  D E
DÉCANTATION, CENTRIFUGATION, FILTRATION, ESSORAGE, CONCENTRATION

POUR INDUSTRIES CH IM IQ UES, SIDÉRURGIE, CENTRALES THERMIQUES ET HYDRAULIQUES, EAUX D'ALIMENTATION 
ET EAUX RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES, INDUSTRIES DES CORPS GRAS, INDUSTRIE DE LA BIÈRE, INDUSTRIE DU 
PÉTROLE, INDUSTRIES TEXTILES, INDUSTRIES M ÉCANIQUES, INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, INDUSTRIE GAZIÈRE, ETC.

CONSTRUCTION NORMALE OU IN O XYDABLE

A u  s e r v i c e  d e  V  I n d u s t r i e

FRANCE - UNION FRANÇAISE - ÉTRANGER

P R O J E T S - E T U D E S
INSTALLATIONS COORDONNÉES 

D’ENSEMBLES INDUSTRIELS
USINES COMPLÈTES

27-, Bd B erïh ie r 
P A R IS  X V II« I s E C E I t v f l Tél. i 80-59 

G A L , i 80-60

T ir tA  tb u à  vû ô  c o u A ô d e é  d ^ jte łn fiJ  
d 'u U é id u tiü U ' o "

C O M P T E U R  HORAI  
S A  P M  S

TYPE 621
CAPACITÉ : 

10.000 heures
COURANT: 
Alternatif s 

exclusivement 
50 périodes

VO LTA GE:
110-220 volts 

ou Tension Spéciale

IS.RUE J.J. ROUSSEAU 
TEL 37.17.37.18 SAPMI

MICROMOTOR
VAIENCESURRHONE 

I FRANCE >



- Q U E  D’EMPLOYER  
LA ROBIN ETTERIE  ORDINAIRE  
POUR DES FLUIDES CORROSIFS

M O N E L  . N IC K E L  . I N C O N E L  . B R O N Z E  
D ’A L U M I N I U M  . A C I E R S  I N O X Y D A B L E S  
l A N G A L L O Y  4 R . L A N G A L L O Y  5R

Department Robinets :
L A N G L E Y  A L L O Y S  L T D . ,  
L A N G L E Y ,  S L O U G H ,  E N G L A N D .

R O B IN E T S  À
S O U P A P E  

R O B IN E T S  À  
S IÈG E  IN C L IN É  

R O B IN E T S  À
P O IN T E A U  

C LA P E T S  DE
R E T E N U E

C R ÉP IN ES

Agent E x c lu s if  : M E T A U X  I N O X Y D A B L E S  O U V R É S
42 A V E N U E  d e  l a  G R A  N D E - A  R M É E , P A R I S  17e
Uléphone G AL 46-54 et 47-80 Télégrammes : Metozinox -  Pan*

Un robinet mal conçu ou exécuté en matériaux communs 
coûte cher. L ’entretien, les remplacements, les arrêts 
réduisent la production et aggravent les prix de revient.
Les alliages Langalloy et la construction des robinets Langley 
ont été étudiés pour résoudre des tâches difficiles et pour 
'orrespondre aux exigences de toutes les industries employant 
des fluides corrosifs.
si vous avez des problèmes de fluides corrosifs nous 
serons heureux de vous aider à les résoudre.



A T E L I E R S  B R IL L IÉ
48, av. de !a PoHe-de-Villiers. LEVALLOIS-PERRET - PER 44-44

£Ubia répond à tous les 
problèmes de pesages

Bascu les Automatiques LIBRA
à benne tournante 

pour produits chimiques les plus difficiles

LIB R A W ERK
PELZ & N AG EL K. G .

B r a u n s c h w e i g - G l ie s m a r o d e  101 
(ALLEM AGNE)

CONTACTEUR TEMPORISE'
A CO M M AND E ÉLECTRIQUE A  DISTANCE 
et RÉARMEMENT AUTOM ATIQUE

après chaque opération

TOUTES TEMPORISATIONS JUSQU’A 60 HEURES
SE BRANCHE SUR LE SECTEUR 
OU SUR DISTRIBUTION D'HEURE
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C< FRANÇAISE DES MATIÈRES COLORANTES
S .  A.  R. L. AU C A P I T A L  DE 20.000.000 DE  F R A N C S

(Marque FRA N CO LO R déposée)

Siège Social : 9, Av. George V  - P A R lS -8 e
Usines à OISSEL (S.-Inf.) *  VILLERS-S‘-PAUL (Oise)
S 1-DENIS (Seine) *  S ‘-CLAIR-du-RHONE (Isère)

Téléphone : Adr. Télégr. :
BAL. 28-50 à 28-57 FRANCOLOR - PARIS

M A T I È R E S  C O L O R A N T E S
POUR TOUS EMPLOIS 

ET TOUTES INDUSTRIES

PRODUITS AUXILIAIRES
POUR LA TEINTURE 

L ’ I M P R E S S I  ON  

LE B L A N C H I M E N T  

L E S  A P P R Ê T S

AGENCES ET DÉPÔTS DANS LES PRINCIPAUX CENTRES INDUSTRIELS
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II, RUE PETIT, CUCHY (Seine) PER. 54-70 :

décèle
le s  chocs a n o rm a u x
subis par vos fabrications 
au cours des transports 
ou autres m anipulations

FILTRES P H I L I P P E

WAGONS-CITERNES
POUR TRANSPORT DE
G A Z  L I Q U É F I É S  

•
A M M O N IA C  LIQUÉFIÉ - BUTANE 
CH LO RE - ÉTHYL - PROPANE

C ,E DE F I V E S - L I L L E
POUR CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ET ENTREPRISES

Société Anonyme au Capital de Un Milliard de Francs
7, Rue Montalivei, P A R IS-8e

Téléph. : ANJou 22-01 et 31-40 R. C. Seine 65.707

POMPES à PISTON PLONGEUR et à MEMBRANE
Pour liquides acides, neutres ou basiques 
Pour alimentation de filtres sous pression

5, Rue de Greffulhe, 5 
P A R I S  ( V I I I e )

A N J o u  37-40, 22-8 3 

@

Vieille expérience —  Matér ie l  Moderne 
Tout matér ie l  de f i l t rat ion et connexePompe à membrane ébonitée PH ILIPPE, débit 3000 l/h  à commande 

par moto-réducteur.
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DANTO - ROGEAT

Seul revêtement d'em
ploi constant et inatta
quable quelle que soit 
la co n cen tra t io n  des  
acides.

Nouveau montage de  
l'arbre et l'agitateur, 
sans solution de .conti
nuité du revêtem en t  
émaillé.

Parfaite adhérence et 
h o m o g é n é i t é  du r e 
vêtem ent rés istant  à 
l ' é p r e u v e  d 'u n e  d é 
c h a rg e  é le c tr iq u e  à 
haute fréquence.

Demandez IHesIrée.
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POMPES CENTRIFUGES S C  A M I

POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

★
★

CONSTRUCTION INOXYDABLE • Aciers inoxydables au Chrome-Nickel fouies nuances • 
Nickel pur • Monel • Inconel • Revêlement résines synthétiques.

DISPOSITIF D ÊTANCHÉITÉ MÉCANIQUE breveté SGDG/ étanche au vide et à la pression. 
Nos pom pes perm ettent de véh icu ler tous les liquides corrosifs chargés, 

abrasifs ou cristallisables.
DEUX MODÈLES ADAPTABLES SUIVANT LES BESOINS: - 

• Pompe à double palier à roulement à rouleaux coniques,
________  • pompe éleclro-monobloc.

Société de Constructions d’Appareils Mécaniques Inoxydables
3, Rue Barbes  -  C O U R B E V O IE  (Se ine ) - Tél. : D ËFense  34-12 et 34-13

FILTRES 
PRESSES

Du p lu s p e tit  (175'«/m X  175-»/,,,)... au p lu s p-rand
Serra g e  *1 v is , se rra ge  p a r  en g ren a g es , se rra ge  hydra u liq ue .

Autres spécialités
FILTRES A MANCHES - FILTRES A POUDRE ET A PLAQUE D'AMIANTE.

POMPES A PISTON ET A MEMBRANE - SÉPARATEUR CENTRIFUGE

T IS S U S  FILTR A N TS

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES

Elâ  S IM O N ETO N
T s iîo ï LE RA INCY (S.-ET-O.)
Magasin exposition : 4 3 ,  rq e  d’A lsa ce , P A R IS  (X e)

V A R S O V I E  ul Kredytowa, 4 
o

VERRE D’ EM BALLAG E

Société B E U L  -22. rue de Vintimiüe 
PA RIS-9“

H lfo . 6 1-6 0

Verre à vitre.
Verre imprimé.
Verre armé.1
Verre d'éclairage.
Porcelaine électro-

technique.
Porcelite.
Laine de scories.

Agent pour la France et les Colonies
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POUR LA FA B R ICA TIO N
DE PRODUITS DE QUALITÉ!

DISTRIBUTEUR EUROPEEN

UNION CARBIDE EUROPA, S. A .
6, rue de la Corraterle, Genève, Suisse

T é légram m es ! UNICARB

T E R G IT O L  et C A R B O W A X  sont des marques de fabrique de 
UN IO N  C A R B ID E  & C A RBO N  C O R PO R A TIO N

S A V O N S  LIQUIDES

EN CAUSTIQUES TERGITOL

SH A M P O O IN G S  & PRODUITS  
COSM ÉTIQUES

CIRES & BR ILLANTS

D ISSO LVAN TS  
POUR N ETTO YA G E A  SEC

PRODUITS ANTI-INSECTES

PRODUITS
A N T I-P A R A S ITA IR ES

CARBIDE and CARBON
C H E M I C A L S  COMPANY

A D i v i s i o n  of  
U n io n  C a r b i d e  a n d  C a r b o n  C o r p o r a l

Les a lcoo ls , g lyco ls  et les a lkanolam ines représentent des  
constituants im portants dans la fabrication de savons liqu ides  
de qualité.

Agent m ouillant n° 4 et les savons am ines faciliten t la prépa
ration d’ém u lsion s d’encaustique.

Les com p osés CA RBO W AX, les  agents m ouillants TE R G I
TO L et les  savons à base d’alkanolam ines possèd en t de  
m aints avantages dans la fabrication de crèm es cosm étiqu es, 
de lo tions et de sham pooings.

D es cires et brillants de prem ier ordre peuvent être fabriqués 
à base d e  savons-am ines.

P lusieurs a lcoo ls, éthers g lyco liq u es et les agents m ouillants  
TE R G ITO L sont u tilisés < dans les m élanges de d isso lvants  
pour le  nettoyage à sec.

D es crèm es ou lotions contenant 2-E thylhexanediol donnent  
une protection efficace contre m oustiques, m ouches, puces, etc.

Les esters p o lyeth y lèn eg lyco liq u es et les savons-am ines  
sont u tilisés avec succès com m e ém ulseur des toxiqu es dans  
les produits antiparasitaires pour l’agriculture.

Si vous fabriquez de te ls  produits, dem andez notre publi
cation “ E M U L SIO N S” (en  anglais seu lem en t). V ous y  
trouverez des renseignem ents sur la préparation d’ém ul
sion s d’hu iles, de graisses, de cires, e tc ...

Chimie et Industrie 2



29, R U E  E . Z O LA
TEL.: CHArtLEiíOtmo 32-02 SEINE ET OISE

CONSORTIUM DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE SYNTHÈSE

D IV IS IO N  S Y N T H E S E

PRODUITS N O N -IO N IQ UES

EM ULSIO N N AN TS
M O UILLAN TS
DETERGENTS
ADJUVANTS DE TEIN TU R E

AGEN TS D’A ZU RA G E FLU O RESCEN T  
SEQ U ESTRA N TS DES SELS M ETA LLIQ U ES  
ANTI-MOUSSES
C IR ES  DE SYN TH ESE

U U vU tfo ites e t tecbdciehS  a \w fte  disfvOSitun*.

Pour tout ce qui concerne
—  la FABRICATION

—  la TRANSFORM ATION

—  et la CO M M ERCIALISATION

MATIÈRES PLASTIQUES
L IS E Z  CH A Q U E M OIS

la seule revue française des Matières Plastiques

INDUSTRIE DES PLASTIQUES MODERNES

Abonnements, Rédaction, Publicité :
40, rue du Colisée - P A R I S  ( 8e)

En vente  à la Soc ié té  de Productions Docum entaires

A T E L I E R S  V E N T I L
1 2 5 ,  R U E  B A T A I L L E  -  L Y O N  

T é lé p h o n e  : P. 14-76

SÉCHAGE 
A B A S S E  

TEMPÉRATURE

SÉCHAGE
ULTRA
R A P I D E

SÉC H O IR S  PN EUM A T IQ U ES  
PO U R  P R O D U IT S  P U L V É R U L E N T S  

ET G R A N U L E U X

SECHOIRS DE TOUS SYSTÈMES



POUR L’INDUSTRIE

en feuilles de 1 m x 1 m 
u n e  s u r f a c e  l i s s e  
la plus forte épaisseur 
la plus grande finesse

! ! ! ! » '1 ' ' ' » < • • ' » • ■ • v d! Il ! I !!!!!!!!!!& I ■

POUR LE LABORATOIRE

de ea M.v. v E.C .O -
£ErBEÊ .

H o l la n d e

i l  ( & 1
u ù c n V K

i s s e

CATALOGUE ET PRIX SUR DEMANDE ;

s u r f a c e  
p l u s  g r a n d e  p r e c i s i o n

u n e  
l a
¡usqua 1 0 0 . 0 0 0  trous au cm2

Daniel GODARD, 3, avenue des Châlefs, PARIS-I6* et LAB. 77-20 PU
BL
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CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

F A C T E U R S
DE S U P É R I O R I T É
LES RECHERCHES de plus de 20 Ingénieurs el d'un 
grand nombre de Techniciens, rompus à l'élude des problèmes 
électriques et méconiques, pour adapter les données du progrès 
à celles de l'expérience, et concevoir des modèles qui répondent 
ou service exigé, les fabrications de moteua de sérip sont étu
diées par les mêmes méthodes que celles des moteurf spécieux.

UNE SÉLECTION rigoureuse de toutes les motières 
premières utilisées , un outillage considérable de haute 
précision et à grand rendement qui assure une production 
suivie de tous les types, à un prix de revient abaissé.

LES ESSAIS subis par chaque moteur avant sa mise en vente. 
Essai de l’isolement au claquage à une tension égale à 2 U+1.000. 
- Essai de puissance au frein pour le contrôle des différents cou
ples : couple de démarrage, couple normal, couple maximum. - 
Essai d'écnouffement, par comparaison de la résistivité des conduc
teurs, à froid et après un travail prolongé en charge. - Essai de 
rendement au wattmètre. Toutes les caractéristiques ainsi détermi
nées figurent sur la fiche îndiv. de chaque moteur sorti de l'usine.

UNE GAMME très complète de fobricotion en types "n 
maux" et en types "spéciaux" qui permet de répondre à toutes 
les exigences industrielles. - Variation de vitesse. - Réduction de 
vitesse. - Modification de fréquence. - Régulation de fréquence 
et de tension, etc... - Tous les problèmes électro-mécaniques.

H *S | 1  | | k |  78-80, Boulevard  Sa in t-M arce l
^ O Ü c O L J P É  P A R IS  Tél. : Port-Royal 30-92
S .A .R .L . CAPITAL 48.000.000 DE FRANCS

■
COMPRESSEURS A MEMBRANE ( Pressions 
POMPES A MEMBRANE A DÉBIT ) jusqu'à 
VARIABLE, RÉGLABLE EN MARCHE ( 1000 kg/cm*

ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE 
CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE 

POMPES AVIS, BRONZE ET ACIER INOXYDABLE 
R O BIN ETTERIE A C IER  IN O XYD ABLE

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

É's BO U RG EO IS
7, av. Kappler - ASNIÈRES (Seine)

Téléphone : G R É  12-65

FABRICATION DE
COM PRIM ÉS à FAÇON

POUR TOUTES INDUSTRIES

H É X A M Ê T H Y L È N E T É T R A M I N E  T E C H . & PH A R M . 
TRIOXYMÉTHYLÈNE — PENTAÉRYTHRITE —  SOLVANTS 
PLASTIFIANTS POUR VERNIS ET CHLORURE DE VINYLE 
AC ID E BUTYRIQUE- ISO BUTYRIQUE — A C ID EPR O P IO N IQ U E

AGENTS DE FLOTTATION :
XANTHATES, PHOSO CRÉSOLS, TRAGOL, FLOTOL, ETC.

NOIRS DE G AZ ACTIFS, CHARGES BLANCHES ACTIVES 
POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC

Agent exclusif : H . S C  HO EN  H O L Z  ER
I0 . rue de Chateaudun  - L A  G A R E N N E - C O L O M B E S  (Se ine) 

Téléph. : CHA 25-77 — Adr. Tél. : Improcimex

DEUTSCHE GOLD- UND SILBERSCHEIDEANSTALT, VORM. R0ESSLER 
F R A N C F O R T  s. M ain

THIO-URÉE —  CYANATES — SULFOCYANURES 
FERRO- & FERRICYANURES —  DICYANDIAM IDE 

CHLORURE DE CYANURYLE



O U I  P E U T  L E  P L U S  
P E U T -  L E  M O I N S !
Seul poids lourd ayant osé s'engager dans le R a lly e  M éd ite rranée-Le  C ap , le Camion 5 tonnes REN AULT 
a prouvé qu'avec son moteur Diesel, disposé à plat soys le châssis, il pouvait passer partout très facilement.

Avec une magnifique régularité il a couvert les 15.000 km du parcours à pleine charge, avec 3 hommes à 
bord, en respectant la  moyenne imposée quelles que soient les difficultés rencontrées dans chaque étape : 
sables mouvants, pistes rocheuses du désert, embûches de la  brousse et de la forêt vierge, marécages, boues 
glissantes du Congo, bacs précaires, ponts insuffisants pour un camion de ce tonnage.

Bien souvent, le 5 tonnes a ouvert la voie à une caravane de concurrents dans les passages difficiles. Toujours, 
il est arrivé à l’étape avec les autres voitures, prouvant ainsi qu'il était parfaitement adapté aux mauvaises 
pistes et aux climats tropicaux.

5  T O N N E S  
a  G A G N É  é a  P A R T I S



TERRASSES

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

APPAREIL POUR 
00 LITRES/HEURE

GROUPE DE 
DISTILLATION POUR 
2 000 LITRES /HEURE

/M A IN -D ’ŒUVRE :
/  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

S M A T É R IA U X  :
*/ E x c l u s i v e m e n t  l e s  
„  fab r ica t io ns  S A M T O R

r  S. A. R l. CAP. 16.000.000
21, RUE DOUDEAUVILLE, PARIS (18*)

SHEDS VOUTES

XXII

LA SOUDURE EXOTHERME
25, Av. de la Grande-Armée - PARIS (16e)

Téléphone : C O P e rn ic  34-80

Pour la construction et la 
réparation de vos appareils...

E x i g e z  l e s  é l e c t r o d e s

E X O T H E R M E
agréées : M arine  N atio n a le , V e rita s , L loyd 's , S .N .C .F . ,  e tc .

- Pour aciers de construction jusqu'à 
60 kg

- Pour aciers inoxydables (au titane, 
molybdène, colombium)

- Pour aciers réfractaîres jusqu'à 
1.200°

- Pour fontes, cuivre, bronze-d'alu- 
minium

- Pour rechargements durs et résis
tants à l'usure

- Pour aluminium et alliages légers
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La Chaudière BOUËLLAT, par l’éco
nomie de combustible qu’elle per
met de réa liser com parativem ent 
à tout autre générateur, assure  
le REMBOURSEMENT INTÉGRAL de 
son installation EN 2 ANS.
Cette économ ie incom parable est 
due à l’absence d ’inertie ther
mique et à la stabilité du " re n 
dem ent de cycle" à toutes allures  
de vaporisation.

 ________  est donc d’assurer
votre production de vapeur ou d'eau 
surchauffée par une "BO UËLLAT"  
synonym e de RO BU STESSE ET 
SÉCURITÉ, et qui vous garantit 
en plus :
- Mise en pression à froid en 2 0  minutes,
- V apo risa t io n  rép o n d an t  a u x  a p p e ls  

les plus brusques et les plus importants,
- Contenance en eau  qui peut être  

é g a le ,  sur d e m a n d e ,  à celle  de  tout  
au tre  g é n é ra te u r .

• •

M I D I E R E S  B O U Ë L L A T
6  & 8, Rue Bellot - Paris (XIXe) - BOTzaris 55-52 & 50-27

A E C H A N G E  T H E R M IQ U E  
. PAR RAYO NNEM ENT c

Brevetée et exploitée dans le monde 
entier, elle est d'une robustesse et d'une 
sécurité à toute épreuve.

En  France, p lus de 400 chaufferies en 
service attestent une É C O N O M IE  

'E X P L O IT A T IO N  D E  3 5  %  par 
rapport aux chaudières à convection, 
qu'elles soient Horizontales à tubes 
de fumée, Sem i-tubulaires ou Multitu- 
bulalres m açonnées, m êm es équipées 
de foyers automatiques.
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A F P Y R O
Breveté SG DG

Pression ^  
atmosphérique.

C O L O R IM È T R E  P H O T O É L E C T R IQ U E

ET
RAPIDITÉ 

SIMPLICITÉ D'EMPLOI

30 COMBINAISONS DE FILTRES 
A LONGUEUR D'ONDE DÉFINIE

LECTURE DIRECTE 
DES RÉ S U L T A T S

G R A N D E  P R É C I S I O N

STABILISATEUR 
AUTOM ATIQUE 
DE T E N S I O N

ELEC T R O■TOMJiMIW IM « . CLCX, I K V

APPLICATIONS :
B I O L O G I E  
P H A R M A C O L O G I E  
T O X I C O L O G I E  
M E T A L L U R G I E  
C H I M I E  I N D U S T R I E L L E  
É L E C T R O - C H I M I E  
INDUSTRIE DES COLORANTS 
I N D U S T R I E  DE S U C R E  
C H I M I E  A G R I C O L E  
C H I M I E  A L I M E N T A I R E  
RÉPRESSION DES FRAUDES 

etc., e tc ...

S A L L E  D ’ E X P O S IT IO N  : 
C . T .C . ,  3 1, rue Tronchet 
P A R  I S - 8 e (2 e é tag e )

-  É  L E  C  T R O -  S  Y  N T H È S  E —
LA B O R A TO IR ES D'ÉLECTRON IQUE A PPLIQ U ÉE

9-11, RUE D’ARRAS - PARIS (5°)
P A R I S  Té l éphone  : ODEon 62-77 G EN ÈVE

Trois modèles d'appareils 
Modèle spècial pour examen 
des échantillons solides

MESURE du CO2

A F P Y R O
il. RUE LECOURBE, PARIS-XV» — Tél. : SUF 75-23

Durée 
du mélange

UNE min
L’absolu 

dans la perfection

complets

Broyages-
Mélanges 

50 %  d 'économ ie 
de Main-d'œuvre

Documentation sur demande

A nalyseur d 'O rsa t  sans robinet  
M esures rapides e t  précises

F A B R IC A T IO N  F R A N Ç A IS E
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DES CONGRÈS

MATERIEL

XXV

1 =  S A L O N  D E  L A  C H I M I E
ÉQUIPEMENT PRODUITS

DE M ATERIEL DE LABORATOIRE ET 
D’APPAREILS DE CONTROLE INDUSTRIEL

organisés sous les auspices de la 
SOCIÉTÉ DE CHIMIE INDUSTRIELLE

par les Revues Mensuelles 
C H I M I E  & I N D U S T R I E  ET C H I M I E  A N A L Y T I Q U E

SOUS  LE HAUT PATRONAGE DE 
M. LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
et de M. LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

P A R I S ,  22 Novembre 2 Décembre 1951

PALAIS des CONGRÈS
P o r t e  de  V e r s a i l l e s  

■
Commissariat Général

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
28, rue Saint-Dominique, 28 P A R I S  ( V I I e) Téléphone : INValides 10-73

G R O U P E  A  G R O U P E  B G R O U P E  C

LABORATOIRE G É N I E  PRODUCTION
C O N T R O L E  C H I M I Q U E  INDUSTRIELLE



SOCI ÉTÉ

L'ALFA
199, Fg Si-HONORE 

P A R IS -8*
Tél.

CARNOT 27-78

'm? 8  bonnes raisons
pour utiliser un 

AUDCO

1 - Etanchéité absolue 

llP r  2 - Lubrification sous pression 

m 3 - Surfaces actives protégées 

■¡ A - Facilité de manœuvre 

\ 5 - Sécurité de fonctionnement 

|6  - Rapidité de manœuvre 

*  7 - Choix des matériaux de construction

8 - Durée incomparable

C O U V R A H E U F

XXVI

COUVREURS...

Vos clients V E U L E N T  
réparer leurs vieilles toitures 
mais ne le PEU V EN T 
actuellement.

Perm ettez-leur d'attendre 
la remise à neuf par les 
p ro céd és tra d it io n n e ls  

en colmatant les 
COUVERTURES FATIGUÉES 

(z in c , tôle, plomb) 
G O U T T IÈ R E S , C H A S S IS , 
B A N D E A U X ,  e t c . ,  
à l'enduit plastique français.

DEMANDEZ NOTICE N» 215

8 , rue Rouveî - PARIS (1 ? e) 
Téléphone : N O R D  18-82

Société Française des Robinets AUDLEY
53, Rue M athu rin  R égn ie r 

SUF. 22-43 PAR IS-xv "

tutrez n u s  rapidem ent/  
lDrx e t  m ie u x !

EN U T I L I S A N T  LA

D I A Î R O S E
Plaques filtrantes et mousses filtrantes 

Poudres f i l trantes

“DIATRQSE-AMIANTE"
l La Dlatrose accroit considérablement le 

rendement des filtrations.

AUTRES PRODUITS 
Feuilles de cellulose absorbante pour Imprégnation. 
Mousse  d ' a l f a  pour charges  f ibreuses.
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E-CALAIS 
T 578 A LENS

3 5, RUE SAINT- DOMINIQU E - PARIS?
TEL . : I N V a l i d e s  7 4 t30

PUBLICITÉ E. MORIN ' '■

MÉTHYL10UE ÉT DÉRIVÉS

DÉPOSÉEMARQUE

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

es études complètes de centrales 
triques et d'installations d'usines 

confiées à :

Société à Responsabilité Limitée.Capital 12.000.000 Frs

R.C. Seine 313.696 B

Téléphone : 
TRI. 76.64 81,RueTAITB0UT

P A R I S  ( 9! )
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PURIFIÉS 
J S T R I E

TOUS 
ET  P

« f Â j l 'A R G E N T  
D Y L A im  ETC..

U ITS PC
NAPH : 

•E MERC:

P E IN T Ä S

UIVRE

F A B R I Q U E S  D E  
PRODUITS CHIMIQUES

B I L L A U LT
Soc ié té  A n o n y m e  au  C a p ita l de 2 1 .0 0 0 .0 0 0  de F ra r ic s  
S IÈ G E  S O C IA L :  I I .  R U E  DE LA  B A U M E  — P A R IS  ( 8e)
TEL BAL. 59-64 à 59-49 Tétég. : BILLAUCHIM-PARIS

FU TS  
M ETALLI
POUR T O U S  P R O D U I T S

3 U S I N E S  A  V O T R E  D I S P O S IT IO N

T O L E R I E S  DE G R E N O B L E
107, avenus des Alliés - GRENOBLE - Tél.: 15-42

leJOUAS « G
2 bis, rue de l'Industrie
S t - D E N I S  (Seine)
Téléphone : P L A IN E  27-60

MAUNOIR & G
18, rue des Tu ile rie s , 18

L Y O N  (5e)
T é léph . : B U R D E A U  71-23

BUREAUX A  PARIS :

4, rue de Castellane - P A R I S - 8 e - a n jo u  82-00

O U T C H O U C
d a n s

L'IN DUSTRIE  
H I M I Q UE

COURROIES -  TUYAUX 
TUBES 

« K lé g é tu b  »
pour gainage, isoialion, circulation de fluides
REVÊTEMENTS D'APPAREILS DIVERS 
G ARN ISSA G ES DE TUYAUTERIES  
ROBINETS-VANNES-SEAUX-LOUCHES 

O N N O I R S

P R O D U I T S  P U RS  P O U R  A N A L Y S E S

  USINES A AUBERVILLIERS

K l é b e r - C o l o m b e s
9 ,  R U E  D E  P R E  S B O U R G  - K L É .  OM-OO - B O I T E  P O S T A L E  9 - 1 6  - P A R I S  16*
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S. E. R. D. I.
SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE ET LA RÉALISATION DANS L'INDUSTRIE 
21, rue La  Pérouse, 21 P A R I S  (1 6 e) Tél. : COPernic 41-32

; F O R M A L D É H Y D E  E T  [ D É R I V É S

| S O L V A N T S  C E L L U L O S I Q U E S
< es'üS F ------
\ ET TOUT PRODUIT PROVENANT
\ ™ 7  DE LA C A R B O N I S A T IO N  {
\ DE \ BO IS  [EN ] ]/AS  E N C L O S ]}

!  •

I E Ł 1AMBI0TTE frères I L  ¡
\ 20 , rue Dumont-d’Urville, PARIS-16” i

GENERATEUR

BROYEUR HOMOGËNÉISEUR
U N IVERSEL

à  g r a n d e  v i t e s s e  d e  r o ta t io n

POMPES DOSEUSES

BRO YA G E CO LLO ÏD A L -  HOMOGÉNÉISATION  
ÉMULSION -  M ISE en CO N TACT des LIQUIDES  

et d e s  G A Z  - M É L A N G E  -  
RÉA CTIO N S CONTINUES, etc...

POM PES RIGOUREUSEM ENT VO LUM ÉTRIQUES  
DÉBIT V A R IA B LE  R ÉG LA B LE  EN M ARCHE 
POUR A C ID ES , A L C A L IS , H U ILES , SO LV A N T S, 

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

T ra item en t des eaux - Industrie  du pétro le  
Industrie  chim ique - F a b rica tio n s continues 
Industrie  de l’alim entation - P ro d u its  p harm aceutiques  
M élanges - R em p lissag e - Équipem ent d’usines  

pilotes etc...-  F o n c t io n n e  e n  c o n t in u  
o u  e n  d is c o n t in u .

-  V i t e s s e  d e  r o t a t io n  r é 
g la b le  e n t r e O  e t 1 7 0 0 0  
t / m in u t e  e n  c o n t in u  et  
p e n d a n t  le  f o n c t io n n e 
m e n t .

-  A u c u n  f r o t t e m e n t d o n c  
p a s  d ’é c h a u f f e m e n t .

-  A p p a r e i l l a g e  s im p le ,  
r o b u s t e ,  f a c i l e  â  n e t 
t o y e r ,  n e  n é c e s s i t a n t  
a u c u n  e n t r e t ie n .

-  P e u t  ê t r e  r é a l i s é  d a n s  
t o u s  le s  m a t é r ia u x . P o m p e  e n  a c i e r  é b o n it é
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\  \  \  's

X D A L 4J E S  ą T  P ^ A V  É S ^

VN A T - Í^Q U A B 'i^ H S  A U X

. Ki t i  e  a n i ' É e  /
A Ç I D ES '

N U S  A  B T -  E  S  (Rés istance à T é c ra s é n ie n l  plus 
V  ■ \ .... S T  ... s. 2.000^

A N T I D É R A P A N T S  - de" par leu r% tr f i 'c tu re  ^ rit

'É FO RM ES R IG O U R E U

.. - " A . au Capital? de 1 5 .0 0 0  QQÛ frs

:S O C IA lG ^ 7 ^ ù |^ Jn t- U ^ £ ^
TRI. : 4 3 -3 hSxrfZii ■

PARIS

S O C I É T É  L Y O N N A I S E  D E

PLOMBERIE IN DUSTRIELLE
104, Rue de Gerland - LYON - Tél. : PAR 46-32
ROBINETTERIE , CHAUDRONNERIE

INSTALLATIONS

L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
C A P I T A L  200.000.000 DE F R A N C S

C O M M E N T R Y  ( A l l i e r )

VITAMINE “ A ” N ATURELLE
Concentrais-huileux - Acétate 50 °/0 forme liquide 

Acétate pur cristallisé - Solutions hydrosolubles : HYDROVIT A.

A C ID ES  AMINÉS
Methionine - Tryptophane - Cystine

PRODUITS B IO LO G IQ U ES D IVERS
Di-éthyl-stilboestrol - Papavérine

CO SB IO L
Une matière première originale pour l'industrie des cosmétiques

PLOMB 
P U R  

•

PLOMB 
DURC I  

•

PLOMB
ADHÉRENT

ACIDE SULFURIQUE
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ENTRAXES [ 
, TOUTES

REDUCTIONS
TOUTES 

L  VITESSES A

LA COURROIE,
RESISTE
AUX PIRES A-COUPS 
AUX INTEMPÉRIES 
ALHUILE. L’A CHALEUR 
AUX POUSSIÈRES

n e  g l i s s e  J A M A IS  
ne s'a llo n g e ja m a is  
supprim e l'en ro u leu r 

d u re  tr o is  fo is p lu s

MOIS A L'ESSAI
3 3 . Rue FORTUNY. PARIS-T7* • Car 81-73 

2. Montée S TClair Duport LYON • F  ran 43-80 
MONTBRON ( CHARENTE ) T.N° 60

PÉTRISSEU R - M ALAXEUR

E I L i

FOIRE DE PARIS : Stand 842 - Hall mécanique

FABRIQUES
de L AI RE

Parfums Synthétiques, Spécialités 
Produits Pharmaceutiques, 

Matières Plastiques

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

MICHELET : 32-40, 41, 42

FRITZ MEILI, ZURICH (suisse)
Agent général exclusif en FRANCE - SARRE et UN IO N  FRANÇAISE

PRODUITS l  PROCÉDÉS TECHNIQUES
235 , rue du Fg S t-H onoré , PARIS-86, T é l. W A S .  2 1- 10 et 9 6 -16

Adresse Télégraphique : PROPROTECH-PAKIS

AVEC LES MACHINES « fV IE IL I  )), LE MEILLEUR RÉSULTAT 
DANS LE DÉLAI LE PLUS COURT

P O U R

P R O D U I T S  C H I M IQ U E S  

CA O U T C H O U C  

L I È G E  -  V E R N I S  

C O L O R A N T S  

I S O L A N T S
MATIÈRES ALIMENTAIRES 

ETC.
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C O U R R O I E S  
T R A P É Z O Ï D A L E S  

d e  T R A N S M I S S I O N S

%
T.19

COLOMB ES-TEXROPE
9  Des Caractér ist iques  

d y n a m iq u e s  é le v é e s .
particulièrement Intéres
santes puisqu'il s'agit de 
transmission de mouvement 

®  D'oti
Résistante - Longue durée

Evitez l'aléa des essais 
. . .  e t  o u b l i e z  v o s

#  U n e  C o n s t a n c e  d e  
qual ité  r e m a r q u a b le

0  Des possibilités nou
v e l le s  d 'app l icat ion .
Courroies résistantes à l'huile 

■ Courroies conductrices, f  ,

-Montez TEXROPE 
t r a n s m i s s i o n s

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

rCOLOM B ES-TEX R O PEJ
4.RUE DE PRESB0URG.PARIS.I6?;KLE.I6-8O*l2-44.( 10LIGNES)

* 1 «  D û /?/-

\ w w f

D É R I V É S  d e  L ' É T H Y L È N E
O XYDE D’ÉTH YLÈN E
MONO, Dl ET  TR IÉT H Y LÈN E G LYC O LS
ÉTH ER S DE G LYC O LS

m é th y liq u e , é th y liq u e , b u ty liq u e
P H T A LA T E  DE D IB U TYG LYC O L
TRJÉTHANOLAM INE
D IB U TYLG LYC O L
C IR ES  DE P O LY G LY C O LS

D istrib u teu r exc lu sif pour le France :

S. A. DES PRODUITS CH IM IQ U ES ST-EUTROPE 
■64, Rue de Monceau-PARIS (8e)

T É L . : LA B  86-25 —  86-26

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

Pression, Débit, Niveau, Humidité, Température

D É T E N D E U R S  ET  D É V ER S E U R S  AU TO M O TEU RS
Vapeur, Eau, Air Comprimé, Gaz

D É S U R C H A U F F E U R S

É T U D E S  D E  P R O B L È M E S  S P É C I A U X
POUR INDUSTRIES CH IM IQ UES

Régulateurs d 'A lim en ta tion  de Chaudière 
Régulateurs Automatiques de niveau de purge

VANNES M AGNÉTIQUES E T  PNEUM ATIQUES

“ RÉG U LA TEU R S F R A N C E L ” , 34, rue de !a Victoire, Paris-9e - TRU 52-57 (lignes groupées)



ANS D’EXPÉRIENCE
à  M oulage :

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

•  Isolation électrique :
Vernis d'imprégnation.

•  Im prégnation et collage :
Vernis et ciments pour papiers, toiles, 
bois, etc... Culots de lampes, pin
ceaux, etc...

•  Em aillage et protection des m étaux : 
Vernis spéciaux.

•  Fabrication 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 l à  Bakélite 
et le sévère contrôle scientifique de ses 
Laboratoires confèrent à toutes ses fa 
brications une qualité sans égale.

LA BAKELITE
SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 160.512.000 FRANCS 

Fondée en 1922
1, rue Jean-Carrasso - B E Z O N S  (S.-&-0.

V
V .

ESCHER WYSS

P A P E T E R IE S  
2 CONDAT

BOUFFANTS 
S A T  I N É S  

SURGLACÉS 
H É L I O

O F F S E T
É C R I T U R E

7 7 , ru e  de M i r o m e s n i l ,  77  
P A R IS - 80 L A B o rd e  81-10

XXXIII

Z U R IC H  (Su isse)
E S S O R E U S E S  ET  D É C A N T E U S E S  A U T O M A T IQ U E S  

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

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

Turbo-pompes d'alimentation

.•*.«!. 1« LA F I L T R ATION INDUS T R I E L L E
M a r c  V E R N A Y  in g . h . c . i . l .

Ancienne Maleon J - B  V ERN A Y  - Fond*, «n 188«
V I L L E U R B A N N E  (Rhôno ). -  19, rue lOUlS-DtlCfOlze. “  V I L L E U R B A N N E  (Rhôrwfl

■ B
FILTRE ROTATIF C O N TIN U  -  FILTRE 
ROTATIF A  D ISQ UES -  FILTRES A 
M A N C H E S  [tout modèles). — FILTRE A 
VIDE. -  FILTRE PRESSE —  FILTRE P«> 
pour papeteries — TABLE êGO UTTEUSE 
et SÉCH EUSE. —  ÉPAISSISSEUR DÊCAN- 
TEUR CO N TIN U . -  C LA SSIF IC A IEU R- 
SÊPARATEUR A  CU VE. -  SÉPARATEUR 

HYD RAULIQ UE. 
A G IT A TEU R S  A  P.ALETTES (7 modèles). 
A G IT A TEU R S  A  H ÉL IC E S  ( i l  modèles). 

A PP A R E ILS  DE FtO T A T IO N
ACCESSOIRES OC FILTRATIO* . 

Pompes a vide et compresseur«. —  Vidange 
automatique. — pp-mpo à diaphragme 

Exécution de tout notre matériel en BOlS.
A C IE R .  F O N T E  P L O M B . E B O N IT E . 

M É T A U X  S P E C IA U X  
.  ■

P O U R  U S I N E R  D E  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  H B Si

Chimie et Industrie 3

A g e n t généra l an France  : A .  L IO M IN ,  l n9 - E . P . Z . 

35, rue de la Bienfaisance, PARIS (8e) LABorde 15-m
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HILPERT

Le DENSIM ÈTRE
P O U R  L I Q U I D E S

avec enregistrement continu 
en cours de fabrication pré
senté à l'Exposition de la 
Ma i son  de la C h im ie  
est con s t ru i t  par  la

Société BERI
14 1 f e r ,  rue Vercingétorix - P A R IS - 14 °

T É L É P H O N E  : V A U G I R A R D  4 9 - 3 5

qui mesure également
DÉBITS instantanés de tous 
fluides - DENSITÉ de gaz 
PRESSIONS - NIVEAUX

LE RALLY DANS L ’ INDUSTRIE MÉCANIQUE
Indispensable pour tirages d'informations diverses, 
aussi bien manuscrites que dactylographiées. Tire 
en une ou plusieurs couleurs. Conception nouvelle, 
n’emploie ni encre, ni matière salissante. Rapide 
exécution, possibilité de tirer en quelques minutes 
250 copies. Auxiliaire précieux pour la réalisation de 
schémas, croquis, consignes, fiches de travail, etc.

P R IX  IN ÉG A LÉ

P i^ .r.o f'on Sté SEPAC, 12, Rue St-Georges, PARIS
Téléphone : T R U d a in e  51-11 et 93-55

BROYAGE ET TAMISAGE A FAÇON
« PAR PETITS ET FORTS TONNAGES »

d'Abrasifs, Matières plastiques et végétales

PULVÉRISATION IM PALPABLE ET PLUS GRANDE FIN ESSE

SOCIÉTÉ NOUVELLE BROYAMINE
USINE A PO ISSY  (S.-&-0.), EMBRANCHEMENT PARTICULIER

Rue du Picquenard,  P O I S S Y  (S .-&-0.)
TÉLÉPH O N E : P O IS S Y  423

P 0  NI P E s
COMPRESSEURS 
R O B I N E T T E R I E  
P U R G E U R S

m a t é r i e l s  SPÉCIAUX  
a n t i - ac i de

Pompe à vide "ZSL-

M a t é r ie l  à  p i s t o n  à  d e u x  étages

„d e  m axim um  atte in t: 5 à  10 centièmes de mill.me 
de mercure.

50,RUE PIERRE CHARRON, PARIS <8me>
BALZAC 61.20

E D I P
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S l ia ê W ili . i ib i i .  R ue de M oscou, P a r is .  Tel: E u r . 4 2  2 4  
U sine : T ago lshelm  (H aut-R hin). T i l :  A ltk irch  1 2 3

WífM-SSlí

Ancionnei Maiioni L. FAURE. LILLE (Criée en 1819). BEZAMÇON FRÈRES (Créé# en 18AS).

ÉTABLISSEMENTS E X P E R J - B  EZAN Ç0 fil
S O C I É T É  A N O N Y M E  AU C A P IT A L  D E  GO.0 0 0 . 0 0 0  DE  F R A N C S  

SIÈGE SOCIAL : 75. Avenue do la République, AUBERVULIERS

B L A N C S  A B A S E  DE ZIN C  
ET  DE T IT A N E

C É R U S E
p r o c é d é  h o l l a n d a is

MINE OIANSE LITHARGE-MINIUM
Spécialement préparés et contrôlés pour chaque industrie

PEIN TURES P R ÉPA R ÉES
ARMAFER

MASTIC DE MINIUM

LAKIRIS -  VALOR -  CIMALIT -  TENAX -
(ÉM A IL ) (PO UR CIMENT) (HYDROSILICATÉE)

S IC C A T IF S

AU MINIUM PUR
E. B.C.

POUR TOUS PRODUITS CORROSIFS OU ALTÉRABLES LES PROCÉOSÉSARP

S .  A . R . P .
18, rue Félix-Faure, VITRY-sur-SEINE, Tél. i t a . 06-83

D'une in e rtie  ch im ique supérieure à ce lle  
de tous les m étaux existants, nos

POMPES CEN TRIFU G ES V E R T IC A LE S  
s a n s  p r e s s e - é t o u p e

POMPES CEN TRIFU G ES HORIZO N TALES
san s presse-étoupe (tous d éb its )
M O N T E - J U S  Sarpo type P

Ne com portant aucune p ièce  m écan ique tournante 
N’émulsionne pas le liqu ide (d é b it jusqu'à 2 .500  l/h

G R O U P E S  F I L T R A N T S
—  dégrossisseurs Sarpo type F —  

sont d’une conception entièrement nouvelle
G râ c e  aux progrès dans l'industrie  des p lastiques, enfin 
un matériel résistant indifféremment aux 
acides, bases et se ls  concentrés ou étendus... 

construit pour durer.
V EN TILA TEU RS, R ÉSER V O IR S ET  C U V ES  

de toutes dimensions
TOURIES - ENTONNOIRS - P IP ET T ES
(m odèles créés sp écia lem ent pour l'a c id e  fluo rhydrique)

T U Y A U T E R IE S  - V A N N E S  
C L A P E T S  D E  P I E D ,  e t c .

Étude  e t réa lisa tion  d e  tou t a p p a re il sp éc ia l 
antl-acide sur dem ande

CHAMBRES DE PLOMB 
IN STALLATIO NS DE CONTACT 

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

FOURS M ECANIQUES A P Y R IT E S  -  D É P O U SSIÉR EU R S É L E C T R IQ U E S  
CON CEN TRATION  -  G LO VER -  G A Y -LU S S A C  -  CAN A L SÉC H EU R  
A P P A R EILS  D’OXYDATION DE NHJ - C A V ES  CO N TIN U ES A S U P E R 
PH OSPH ATE -  B R O Y EU R S A G A LE T S  V E N T ILÉ S  -  IN STA LLA TIO N S  

DE GRANULATION D'ENGRAIS.

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

CHAMBRES DE PLOMB PERFECTIONNÉES

ENË&JEAN

D’U S IN E S  ET  DE  
M A T ER IEL  POUR L E S  IN D U S T R IE S  CHIM IQUES 
3 ,Avenue de Pomereu CHATOU IS e lO l . Tel: 12£1

f  chongeu» 
de choteu»
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C O N STR U C T IO N  
DE TOUS 

A P P A R E I L S  
S U R  C R O Q U I S
A M P O U L E S  

O U R  S É R U M S

VERRE
PYREX

£ j\ o te c tia n  e iD é c o ia tim  d e rm é tc u tiy
TOUTES PROTECTIONS PAR ÉLECTROLYSE, METALLISATION 
VERNISSAGE,SUIVANT NORMES & CONTROLES RÉFÉRENCÉS

titulaire de la marque de qualité 
pour les revêtements,  suivant 

cahiers des chorges N° 4. 6  et 7

ÉTUDE DE TOUS PROBLÈMES EN LABORATOIRE

T U D L E I U -
S. A . R L. AU C A PITA L  DE 2 1. 0 0 0 . 0 0  O F r »

28, QUAI DE LA RÂPÉE . 2 ET 8, RUE V IlllO T . PARIS 12' 
N O T I C E  C I - S U R  D E M A N D E )

A L C O O L S  G R A S  
A L C O O L S  G R A S  SU LFO N ÉS
9  M O U ILLAN TS 

•  DÉTERGENTS 
•  M OUSSANTS

Pour tous emplois en textile - C u ir  - Parfumerie - Produits ménagers

PAIX & C i0

E Y C O P A L
  Téléphone : ÉLYsées 98-80 à 83 - 64, rue La Boétie, PARIS (8e) ----

S I  v o u s  a v e z  b e s o in  d e :
Purgeurs - Épurateurs - Réchauffeurs à 
contre-courant - Therm ostats -  Détenteurs 
- :-  - :-  Chaudronnerie sur plans - :-

C o n s u l t e z - n o u s  !  M e r c i .
FABRICATION FRANÇAISE

E‘s Eug. HALARD
Siège social - Usine : 1 7, rue Richard-Lenoir-PARIS

RO Q . 31-12 e t  12-99

FOURNITURES DE LABORATOIRES

MARQUE DÉPOSÉE

ETS BOURSEUIL
2 4 , Rue A . d e  V ig n y  - TO U R S  (I.-&-L.) 

Téléphone : 38-39



REM PLAÇANT. C IR E S  V Ê S E T A IE S

245 à 249, Rue de Stalingrad • Bobigny  (Seine) 
Téléphones . Nord 04-21 •  Flandre 04-44

IM P O R T A T IO N -F A B R IC A T IO N  
M A L D I S T R I B U T I O N  m  I

BRUTES RAFFINEES

É C  HA N T I i l  Ó N Ś  e l  R E N S E I G  N É  M E N T S s u r  D E M  A Ń D E

P R O D U I T S  
R É F R A C T A I R E S

magnésie, chrome-magnésie  
s i l l i m a n i t e  - c o r i n d o n  

•

Tous les produits  
S î l î c o - A l u mi n e u x✓
jusqu'à 42 % .  d 'Alumine 

•

SO CIÉTÉ DES PRODUITS 
R É F R A C T A I R E S  
DE VALENCIENNES

au C a p ita l de 8 5 .000 .000  de Frs
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Pompe centrifuge en acier 
superinoxydable  “  Wor 
t/iite '

iC o tn p r e s s e u r  v e r t ic a ,  
\a n g le  à c la p e t s  e x tra -  
■légers " F e a t h e r " .

'C o m p r e s s e u r  v e r t ic a l-  
■angle à c la p e t s  ex tra -}  
'■légers " F e a t h e r "  . }

C’est la robustesse des maté
riels W o r th in g to n  qui leur 
permet de résister à toutes les 
températures, à toutes les pres
sions...\Pompe centrifuge à 2  éta-\ 

\gest pour hautes pressions\ 
[et hautes températures. \

\Pompe centrifuge à volu-, 
\tes et jo in t horizontal ¿1 4 ; 
■étages.

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

^P om pe centrifuge à vo lu 
ntes et jo in t horizontal pour• 
^services généraux.

[Pompe centrifuge à un] 
.étage pour services sévères. .

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

nPom pe centrifuge à vo lu-\ 
\ t e s  et jo in t horizontal à 6 : 
I [étages. I

Pompe a a ir comprima 
horizontale D uplex.
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N OTRE temps sembleavoir une prédilection mar
quée pour les néologismes en matière de tech
nique ou d'organisation. Peut-être leur création 
s'impose-t-elle dans de nombreux cas ; on peut 

toutefois regretter que parfois leur signification pa
raisse, à première vue, assez obscure, et qu'il faille, 
pour la saisir, une certaine initiation. Nous avons été 
gratifiés, il y a quelques années, de I’ « hydroponique », 
qui désigne cette technique nouvelle consistant à cul
tiver des plantes dans des solutions de sels minéraux, 
en l'absence du sol, remplacé, en tant que support, 
par un treillis métallique. La « cybernétique », mot si
gnifiant originairement « l'art du pilote », a reçu ses 
lettres de noblesse sous la plume d'Ampère, qui, ayant 
entrepris, sans d'ailleurs pouvoir l’achever, la classi
fication de toutes les connaissances humaines, en fit 
« l'art de gouverner » ; or, voici qu'aujourd’hui, 
grâce au professeur Norbert Wiener, de l'Institut 
Technologique du Massachusetts, la « cybernéti
que » a, en quelque sorte, fait peau neuve, pour deve
nir ¡a théorie de la commande automatique ; ce vocable 
est tout à fait à la mode, et, quant à la chose en elle- 
même, d'aucuns lui prédisent un avenir quasiment illi
mité, comparable même à celui de l'énergie atomique.

La « productivité » est, elle aussi, d'apparition ré
cente, et elle a déjà fait couler des flots d'encre. A 
vrai dire, par lui-même, ce terme ne traduit rien de

Vo l. C5. — N° 6 .
J  ii i n I 95 1 .

bien précis, et le sens en reste encore un peu vague, 
ce qui tient peut-être à ce qu'on Ta simplement em
prunté, en le modifiant à peine, aux Anglo-Saxons, qui 
lui donnent, semble-t-il, une acception plus nette. On 
a tenté de définir la productivité comme étant « le 
désir de produire des biens réels en quantité toujours 
accrue, de la meilleure qualité possible, et aussi éco
nomiquement que possible ». Elle ne représenterait 
donc pas tout à fait la même chose que I' « effi
cience », qui traduit simplement le rendement utile 
d'un homme ou d'une machine.

Le vague relatif qui plane encore sur la signification 
concrète de ce terme, explique qu'il ait donné lieu à 
des amplifications où les « vérités premières » tenaient 
parfois trop de place. Aussi avons-nous pu relever avec 
intérêt, en ces derniers temps, divers cas où l'on s'ef- 
forçait d'étudier le problème de près, et de façon con
crète.

C'est ainsi qu'au mois de mars, à Londres, I’ « Ope- 
rational Research Club » avait organisé une discussion 
sur le thème de la mesure de la productivité. Trois 
orateurs l'abordèrent sur des plans différents et l'on 
pourra trouver un résumé de leurs conceptions dans 
« Engineering » du II mai. Pour le Dr Easterfield, du 
Department of Scientific and Industrial Research, cette 
mesure se ramène au.calcul de la production par unité 
de moyens mis en .oeuvre. La difficulté commence
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quand il s'agit de définir les termes. Il y a bien des 
catégories de facteurs qui interviennent : main-d'œu
vre (facteur en général prédominant), matières premiè
res, capital, site, etc. ; de même, la production peut 
s'envisager sous l'aspect de la valeur globale, de la 
valeur ajoutée, etc. Mais la méthode de calcul peut 
varier : alors que pour une aviation de combat, par 
exemple, les heures de vol, les heures de service des 
pilotes et l'entretien sont les éléments essentiels, ce qui 
importe pour une aviation commerciale, ce sont les 
bénéfices.

Les enquêtes d'ordre statistique auxquelles se li
vrent certains organismes peuvent présenter de l'uti
lité, mais il faut se garder d'en tirer des déductions 
d'ordre général, les diverses branches d'industrie étant 
souvent assez peu comparables : alors que l'industrie 
sucrière, par exemple, est très homogène, celle des 
machines-outils offre une variété infinie. Bref, d'après 
l'orateur, les enquêtes sur la marche d'une fabrication 
ne peuvent donner de résultats féconds que si elles se 
limitent à un programme défini, si elles se font en col
laboration avec les usagers et sont poursuivies dans 
un établissement en pleine activité. Amasser des statis
tiques d'ordre économique peut présenter quelque 
utilité, mais ne pourra éclairer sur la marche des opé
rations.

Le professeur Matthew, de l'Université de Birmin
gham, entra dans le détail des méthodes de mesure. 
Les facteurs à considérer sont d'ordre externe, humain 
et technique : les deux premiers groupes échappent 
partiellement à l'action du chef d'industrie, lequel peut, 
par contre, accroître le rendement, améliorer la qualité 
et réduire les prix de revient. La production étant éva
luée en unités matérielles, il est naturellement avan
tageux de calculer de même les moyens mis en œuvre.

Enfin, M. Widdowson, qui exposa « Les buts et l'uti
lisation des mesures de la productivité », serra le pro
blème d’encore plus près. S'il est relativement facile de 
mesurer le volume ou la valeur des produits finis, il 
n'en est plus de même en ce qui concerne les matiè
res premières, certaines de celles-ci se retrouvant en 
partie dans le produit fini, tandis que d'autres ne sont 
intervenues que transitoirement ; aussi la valeur de 
ces mesures dépend-elle entièrement de la nature de 
l'opération considérée.

De même, l’évaluation de la main-d'œuvre pose un 
problème assez complexe, du fait des absences, des dé
faillances, des conditions du travail et du type d'orga
nisation ; on ne comparera qu'avec circonspection le 
fonctionnement d'un établissement déjà ancien avec 
celui d'une usine toute neuve, etc.

Comme méthode de calcul des divers facteurs en

trant en ligne de compte, l'orateur préconisa la mé
thode dite « de mesure par différence » : elle four
nit, pour un produit ou un département déterminé, un 
chiffre unique représentant la différence entre le prix 
de revient réel et une valeur fixée d'avance, exprimant 
la valeur globale des matières premières et de la 
main-d'œuvre nécessaires pour obtenir le produit en 
question dans des conditions de fabrication normales, 
ces calculs étant basés sur une documentation anté
rieure. De toute façon, ce que l'on doit exiger d'une 
méthode de mesure de la productivité, c'est qu'elle 
soit simple et que les observations et calculs qu'elle 
nécessite n'absorbent pas une proportion excessive du 
personnel.

Au cours de la discussion qui suivit ces intéressants 
•exposés, le professeur C. P. Crowden fit notamment 
remarquer que, pour certains types de travail en ate
lier, la dépense d'effort musculaire est insuffisante pour 
le maintien de l'organisme en état de parfait équilibre, 
au point que, dans plusieurs entreprises, on a eu avan
tage à accorder des récréations aux jeunes ouvriers, le 
temps réservé à ces pauses se trouvant, en définitive, 
compensé par Une meilleure condition physique de la 
main-d'œuvre et par un accroissement de la produc
tivité.

Il ressort de tout cela que la productivité pose des 
problèmes fort complexes. Et l'on ne peut que se fé- 
liciier de voir la question abordée sous divers aspects. 
Ce fut le cas notamment pour la quatrième session de 
la Commission de l'Industrie charbonnière de l'Organi
sation Internationale du Travail, qui s'est tenue à G e 
nève du 7 au 19 mai. Dans le rapport préliminaire pré
paratoire à ces travaux, se trouve mis en évidence le 
rôle de ¡'organisation —  de la taille à la direction 
générale —  de la structure générale de l'industrie, du 
rôle des ingénieurs, de l'activité de la main-d'œuvre 
— effort physique et continuité de cet effort —  de la 
qualification professionnelle, de la régularité du travail, 
du « climat psychologique », etc.

Et n'avons-nous pas vu récemment, à Paris, une 
exposition d'ouvrages sur'la productivité et ses divers 
aspects ?

Enfin —  suprême consécration —  l'abbaye de 
Royaumont a été, pendant quelques jours du début de 
juin, le théâtre de débats sur le thème de la produc
tivité.

Tout permet d'espérer que, de ces efforts réalisés 
jusqu'à présent en ordre dispersé, 
finiront par se dégager des défini
tions lumineuses et une doctrine co
hérente de ce concept essentielle
ment moderne.
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L'acide algînique (algine) 

et les alginates
par Raoul RICHARD

Ingén ieur C h im iste  D .P .E .

Du fait des améliorations apportées, en ces dernières années, à la fabrication 
de l'acide alginique et de ses dérivés, le champ d'application de ces produits

r.'est considérablement étendu.
On trouvera ci-après un rapide aperçu des propriétés de l'acide alginique (ou algine) 
et de ses sels, ainsi que le rappel d'un certain nombre d'applications de ces produits, 

que les algues des côtes de Bretagne fournissent en abondance.

L ’a c id k  alginique (algine), et ses dérivés sont 
entrés aujourd’hui dans la pratique indus
trielle, après une période d’études et de pros
pection qui s’est étendue sur plus d’undemi-siè- 

cle. Cette longue réticence des consommateurs envers 
un produit susceptible de leur procurer d’incontes
tables avantages trouve sa justification dans le fait 
que les industriels ayant entrepris la  fabrication de 
l ’acide alginique furent longtemps hors d’état de 
mettre sur Je marché des produits convenablement 
épurés, de qualité suivie, et ayant-conservé à un degré 
suffisant l ’ensemble des propriétés physico-chimiques 
qui en font la valeur. 11 leur fallut d’autre part s’adapter 
aux besoins particuliers de chacune des industries 
auxquelles ils s’adressaient et créer en conséquence une 
gamme de dérivés dont les qualités et la présentation 
puissent satisfaire à toutes les exigences.

C’est aujourd’hui chose faite, tant en France que 
dans les autres pays producteurs: Etats-Unis, Grande- 
Bretagne et Norvège.. La conséquence en est que depuis 
quelques années les alginates intéressent une quantité 
toujours croissante d’utilisateurs dans les indus
tries les plus diverses, et que chaque jour, de nouvelles 
applications se révèlent qui en élargissent les débouchés.

Dans ces conditions, il est utile que les chimistes 
et techniciens toujours plus nombreux des diverses 
industries utilisatrices aient une connaissance géné
rale du produit qu’ils sont appelés à mettre en œuvre,

et c’est à celte intention que nous résumons ci-dessous 
les propriétés de l ’algine.

ACIDE ALG IN IQ UE

Origine.

L ’algine est un constituant normalement présent 
dans les laminariacées, fam ille d’algues brunes crois
sant sur les fonds rocheux qui se rencontrent en 
quantités considérables sur les côtes de Bretagne. 
Parm i ces algues, la Laminaria flexicaulis est parti
culièrement intéressante par sa forte teneur moyenne 
en algine qu’accompagne une teneur élevée en iode, 
précieux métalloïde qu’on récupérera avantageuse
ment à titre de sous-produit. La forme Sous laquelle 
elle est présente dans les laminaires n’est pas encore 
élucidée. Elle  figure certainement pour une part 
considérable à l ’état d’alginate de calcium, mais il 
est très probable que ce composé est lui-même combiné 
à d’autres constituants de la plante tant que celle-ci 
est vivante dans son milieu marin.

Pour extraire l ’acide alginique, les algues sont tout 
d’abord déminéralisées par une lixivation méthodique, 
puis désagrégées par le carbonate de soude. Dans la 
solution ainsi obtenue, convenablement étendue, la
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cellulose et les pigments colorés sont éliminés par 
décantation, filtration, centrifugation ou d’autres 
procédés sur lesquels nous n'avons pas à nous étendre 
dans le cadre de cette étude. L ’acide alginique prati
quement insoluble est alors séparé par précipitation 
à l ’aide d'un acide dilué, puis traité pour fournir la 
gamme des dérivés livrés à l ’industrie.

C om position .

La nature et la composition exacte de l ’algine res
tèrent longtemps incertaines en raison de la difficulté 
d’obtenir des échantillons rigoureusement purs, sans 
aucun mélange de matières organiques étrangères. Le 
chimiste anglais Stanford, qui découvrit-.l’algine en 
1881, la considéra comme un composé azoté, sans 
donner, à notre connaissance, dé plus amples préci
sions sur sa composition. En 1898, le Norvégien Axel 
Krefting proposa pour l ’acide alginique la formule 
brute : (C13I I20014)ra l ’élément présentant deux fonc
tions acide; il n’y reconnaissait donc pas la présence 
d’azote. La question fut reprise en France par 
M. Freundler, professeur à la  Sorbonne, assisté de 
plusieurs collaborateurs, qui en 1920 (I) considérait

•■■hm m m il.. 1920, n- )
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l ’algine comme un glucoprotéide constitué par un pivot 
azoté sur lequel se fixaient un certain nombre de chaî
nons du type hydrate de carbone, de formule : C13l I20O13 ; 
le dernier chaînon répondant à la formule ClsI I2o011. 
Ainsi Freundler retrouvait trace d’azote dans l ’acide 
alginique mais par ailleurs la formule qu’il présentait 
offrait un accord satisfaisant avec celle autrefois 
proposée par Krefting.

C’est un peu plus tard que la détermination de la 
structure de l ’algine entra dans une phase nouvelle, 
en corrélation avec les progrès réalisés dans la connais
sance de substances sim ilaires, comme la cellulose et 
la pectine.

Ces développements sont dus essentiellement à des 
chimistes anglais. En 1930, Nelson et Crecher réalisèrent 
un pas décisif en établissant que l ’acide alginique 
donne par hydrolyse uniquement de l ’acide d-mannu- 
ronique. En 1939, llirst démontrait l ’existence de la 
liaison 1-4. Enfin on 1943, Astbury confirmait la 
structure de ce composé par la méthode d’analyse 
aux rayons X.

A la suite de ces travaux, l ’acide alginique apparaît 
comme une chaîne, plus ou moins longue suivant le 
degré de polymérisation, d’acide d-mannuronique, les 
groupes étant reliés par des liaisons glucosidiqucs ; 
la formule se développe sous la forme suivante :
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I l  se révèle ainsi une très grande analogie entre l ’acide alginique et l ’acide pectique, qui s’écrit :
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Or il apparaît cette fois ime différence notable entre 
cette composition, jugée définitive, que l ’on peut écrire 
sous forme brute :

(C6I I8Ü0)2 =  336

et Celle donnée autrefois par Krefting, soit :

C13I I20O14 =  400.

L ’écart est trop considérable pour pouvoir être 
attribué aux. incertitudes de l ’analyse. La question 
fut alors reprise à nouveau (1944) par ¡VI. E. Darmois, 
professeur à la Sorbonne, qui fil opérer une série d’ana
lyses sur des produits fractionnés en échantillons de 
polymérisations différentes. 11 en tira la conclusion 
que les différents acides alginiques semblent bien avoir 
la forme générale :

(C ,lIM0,)n,

soit :

' (C J I100,)2 =  388.

Cette valeur retrouvait un accord suffisant avec 
celles de Krefting et Freundlcr mais laissait subsister 
la contradiction avec la formule structurale.

Tout récemment enfin, R. II. Me üowell a résolu 
cette difficulté en signalant que l ’algine obtenue dans 
les conditions normales de préparation répond bien 
à la formule (C6I I1007) mais qu’on peut élim iner 1I20 
par une dessiccation poussée pendant 24 heures sous vide, 
en présence de l\Os. Me Dowcll attribue cette éner
gique rétention d’une molécule d’eau à son association 
aux hydroxvles vis, sans qu’il semble qu’on doive 
voir là autre chose qu’une hypothèse d ’attente.

En conclusion, les chimistes des diverses industries 
qui utilisent l ’algineetles alginates en mettant en jeu 
leur réactivité chimique sauront qu’ils doivent compter, 
dans les équivalences moléculaires, sur un acide algi- 
nique de P.M . =  194, sans se référer à la formule théo
rique de l ’acide mannuronique.

Propriétés.

I l  est couramment énoncé que l ’acide alginique est 
un composé solide gonflant à l ’eau avec absorption de 
plusieurs fois son poids de liquide, mais ne se dissol
vant pas. En fait, tous les fabricants d’algine savaient 
de longue date que l ’insolubilité de ce produit n’est 
qu’approximative et variable avec son état de polymé

risation. L ’étude systématique de ce fait a été effectuée 
par E. Darmois sur des échantillons d’algine dont il 
provoquait la dépolymérisation ménagée par hydro
lyse à chaud pendant des temps variables. I! aboutit 
aux conclusions suivantes :

Si l ’on désigne par a la valeur du produit K mM. de 
la formule de Staudinger, lés acides donnant des sels 
sodiques, pour lesquels a > 2,4, sont insolubles ; au- 
dessous de celte valeur, l ’acide devient soluble, le 
terme ultime de la dégradation correspondant à a '== 0,3.

Le produit global extrait des laminaires est un 
mélange de divers polymérisats, la caractéristique 
moléculaire étant très étalée.

De ce fait, dans les meilleurs échantillons, il subsiste 
au moins 5 % d’acides solubles, de sorte que le rende
ment d’une précipitation ne-dépasse jamais 93 % .

Par ailleurs, les longues chaînes moléculaires sont 
spontanément instables ; elles se dégradent lentement 
à froid, rapidement à chaud. La présence de traces 
d’acides minéraux, cas général dans la pratique, 
accélère encore cette dépolymérisation.

L ’acide alginique est insoluble dans les divers sol
vants organiques et peut être en particulier déshy
draté et purifié par lavages à l ’alcool.

L ’algine est un acide organique d’une certaine force. 
Sa constance de dissociation, mesuré.1 par E. Darmois, 
est : K  =  20 . 1(>-6
alors que l ’acide acétique donne : K == 1,73 . 10-5 
et l ’acide monochloracélique : K  =  1.133 . I0~s

Effectivement, l ’acide alginique n’est pas déplacé 
de ses sels alcalins par l ’acide acétique, alors qu’il l ’est 
par l ’acide monochloracélique.

De nombreuses tentatives d’estérification de l ’algine 
ont été effectuées mais elles n’ont pas, en général, 
donné des résultats concluants. On se heurte ici au 
fait que" pour rendre les groupes réagissants suscep
tibles de substitution, il faut faire gonfler l ’alginc par 
hydratation de façon telle que la réaction est immédia
tement lim itée par la réaction inverse. Cependant 
Arnold Steiner a fait connaître récemment un procédé 
de préparation d’alginate de glycol qui a pu être 
industrialisé. Ce composé donne des solutions à haute 
viscosité, stables en présence d’acides forts et de la 
plupart des sels de métaux lourds, et peut se prêter de 
ce fait à d’intéressantes applications.

Au point de vue industriel, l ’acide alginique n’est pas 
directement susceptible de beaucoup d’utilisations. 
On a autrefois proposé d ’en faire la base d’une matière 
plastique analogue à la galatilhe, mais sans succès 
commercial. Récemment, on a fabriqué en .Angleterre, 
en alginc, des pellicules de papier transparent qui 
répondent sans doute à certains besoins spéciaux non 
précisés.
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ALGINATES SOLUBLES

L ’acide alginique peut donner des sels avec les divers 
cations. Les alginates alcalins (sodium, potassium, 
ammonium) sont solubles dans l ’eau, ainsi que l ’algi- 
nate de magnésium, ce qui constitue une particularité 
dont ou n’a pas jusqu’ici proposé d’explication satis
faisante ; les alginates des autres métaux sont inso
lubles.

Les alginates sont, comme l ’algine, insolubles dans 
la plupart des solvants organiques et peuvent être 
séparés par leurs solutions et purifiés complètement 
par lavages successifs à l ’alcool, —  mais on notera 
que la glycérine est miscible avec les alginates alca
lins dissous, —- fait important dans d’assez nombreuses 
applications.

L ’alginate de soude est le dérivé essentiel de l ’algine.
A l ’clat sec, il est actuellement livré dans le commerce 
sous forme de granulés fins et de poudres diversement ' 
tamisées pour répondre aux différents besoins des 
consommateurs ; Introduit s’établit en équilibre hygro
métrique avec le m ilieu extérieur sans former d’hy
drates définis et il contient normalement de 15 à 20 % . 
d ’humidité, tout en restant parfaitement pulvéru
lent.

L ’alginate de soude se dissout facilement dans l ’eau 
froide et si l ’on a la précaution de verser l ’alginate 
dans l ’eau, en agitant convenablement et en saupou
drant de manière à éviter la formation de grumeaux, 
la  dissolution peut être, complète, en quelques minutes. 
Ces solutions sont extrêmement visqueuses, leur vis
cosité à 1%  à 20° C pouvant varier de 10 ccntipoises 
à plus de 5.000 ccntipoises, suivant les échantillons, 
conformément aux besoins particuliers des industries 
auxquelles ifs sont destinés. L ’alginate de soude est 
donc l ’un des plus puissants colloïdes connus, et cette 
propriété en déterminant la très grande valeur commer
ciale, nous la préciserons ci-dessous.

Variation de la viscosité 
avec la concentration.

Pour tous les échantillons d’alginates, la  viscosité 
croît très rapidement avec la Concentration. Nous don
nons ci-dessous les valeurs correspondant à deux 
échantillons standard, respectivement BV et 11V 
(basse et haute viscosité) qui représentent à peu près 
les limites inférieures et moyennes des alginates com
merciaux. Les produits intermédiaires donnent des 
courbes qui s’intercalent d’une façon régulière entre 
ces limites.

Il n’existe actuellement aucune formule théorique

qui rende compte dé ces variations ; l ’alginate de soude 
est un très haut polymère, à C. M. très étalée, et de 
plus un electrolyte dont la  dissociation en solution 
étendue vient encore compliquer les phénomènes et 
rendre plus ardue leur analyse.

Cependant, en opérant sur des solutions étendues 
effectuées dans du sulfate de soude à 4 % , de manière

V / s c o s i t é s  
e n  c e n t / p o i s e s , a. 2 0  °  C

C o n c e n t r a t io n s  %
0.25 0.50 0.75 1.. 1.25 7.50

a 18.5 36 76,5 137 220
54.5 176. 554 1490 - -

0.25 0.50 0.75 /. 1,25 1.50 175 2%

Fîg. I. - Variation de la viscosité avec la concentration.

à supprimer l ’hydrolyse, M. Darmois a pu admettre 
la validité de la formule de Staudinger :

« 7 . ( ¿ -  t )  == KmM

et on déduire expérimentalement la valeur du degré 
moyen de polymérisation. Cette détermination a été 
effectuée d’autre part à l ’aide de l ’ultracentrifugation 
dans les laboratoires de SVedberg et par des mesures 
de pression osmotique par Rose, à Londres. O11 peut en 
conclure que le poids moléculaire moyen dépasse 
couramment 100.000, correspondant à un Il.P . > 250 
(le monomère considéré ici étant le sel de l ’acide 
mannuronique à deux chaînons symétriques).
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Variation de la viscosité 
avec la température.

Comme pour la généralité des ilüides, la viscosité de 
l ’alginate de soude diminue rapidement avec la tem
pérature. L ’exemple ci-dessous précise cette* variation

T e m p é r a - i u r e s  ° C

/5

3 0 0

2 5

598

3 5

4 5 2

■4-5

3 5 0

5 5

272

6 5

217

75

197

dans le cas d’un alginate HV de qualité courante, en 
solution à 1 % , et donnant à 1S°C une viscosité .de 
800 centipoises.

Rôle du pH. - Action des acides 
et des bases.

Lorsqu’on neutralise progressivement l ’acide algi- 
nique par un alcali, la rupture des liaisons latérales 
entre chaînes s’effectue rapidement et le produit se 
solubilise alors que l ’on se trouve encore loin de la 
saturation. Nous avons dit plus haut que la constante 
de dissociation est :

lv za 20 . 10-5, soil log - 3,7

On en déduit, à l ’aide de la relation ;

p\\ -  log K H log —

Vol. 65. -  N* 0.
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que dans une solution neutre au méthylorange (p li > 
4,4), la proportion (1 —  X ) d’acide non salifié peut 
atteindre 16 % , le produit étant en cet état parfaite
ment soluble. Les alginates commerciaux peuvent ainsi 
couramment obtenir une quantité non négligeable de 
groupements acides non salifiés. Ceci ne présente 
aucun inconvénient dans la très grande majorité des 
applications, mais dans les cas particuliers où la pré
sence d’une fonction acide peut être préjudiciable, les 
utilisateurs devront se prémunir contre les incidents 
possibles en vérifiant et en complétant au besoin la 
neutralisation de leurs préparations.

La présence d’une plus ou moins grande quantité 
de groupements acides modifie évidemment la viscosité 
qui augmente avec la diminution du p li, mais on notera 
que la polymérisation est due, non à l ’allongement des 
chaînes, mais à leur interliaison par l ’intermédiaire 
des carboxyles, ce qui se traduit par une tendance à la 
gélification.

Lorsqu’on ajoute à une solution d ’alginate un acide 
faible tel que l ’acide acétique ou l ’acide tannique, le 
terme de cette action est un système à phase unique 
homogène : il n’y a pas précipitation. Avec un acide 
fort (sulfurique, chlorhydrique, nitrique, etc.) per
mettant l ’abaissement du p li au-dessous de 2,S, il y a 
séparation en deux phases, l ’acide alginique libéré 
retenant une proportion d’eau variable avec le p li, 
mais toujours très considérable. On retiendra donc 
que l ’alginate de soude ne peut s’employer en présence 
(les acides minéraux courants mais que ses solutions 
peuvent supporter l ’addition d’acides faibles, propriété 
utile dans diverses applications.

L ’addition d’une petite quantité d’alcalis fluidifie 
les solutions d’alginate. Mais ici il faudra noter une 
distinction importante entre l ’action des carbonates 
alcalins ou de l ’ammoniaque, d’une part, et d’autre 
part de la soude qui donne lieu à des phénomènes 
plus complexes. En effet, la soude agissant sur des 
solutions d’alginate quelque peu concentrées (>  2 % ) 
provoque l ’épaississemènt et la prise en masse du 
mélange. En solution diluée, on peut mettre en évidence 
deux actions antagonistes par l ’addition progressive 
de lessive de soude : tout d’abord un abaissement de 
viscosité conforme à l ’action des autres alcalis, bientôt 
contrebalancé par un épaississement qui devient pré
pondérant et fait passer la viscosité au-dessus de sa 
valeur initiale. Nous donnons ci-dessous (/?//. 3) une 
représentation de ce phénomène, concernant l ’action 
de la soude dans une solution d’alginate à 1 % , par 
additions successives de 1 g/litre de NaOll.

L ’abaissement général de la viscosité par alcalina-
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al ion est. imputable à l ’effet électrovisqueux, mais 
d ’autre part la soude agit en provoquant des soudures 
latérales entre chaînes, soudures qui peuvent conserver 
une certaine stabilité. En effet, E. Darmois, après

A/a OH, en g /£

o 1 2 5 6 9 70

9 1012 745 650 585 765 uso 1185

Fiq. 3 - Action d'additions de soude caustique sur la viscosité 
de solutions d'alginate.

avoir provoqué la prise en masse d’une solution et 
éliminé ensuite la soude par lavages à l ’alcool, a pu 
constater qu’alors que l ’échantillon prim itif donnait 
un a — 64, le produit final donnait un a =  79.

On retiendra de ce qui précède (pie l ’alginate ne 
peut être employé dans les préparations qui doivent 
par ailleurs recevoir une quantité notable de lessive 
de soude.

Action des sois minéraux.
E ’alginate de s.oudc ist. soluble dans les solutions 

étendues de sels alcalins et nous avons dit plus haut
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que ceci fournit un procédé pour empêcher l ’hydrolyse 
et annuler l ’effet electro visqueux, mais il n’en est 
plus de même avec des solutions concentrées ajoutées 
en grand excès, qui épaississent et même précipitent 
l ’alginate, non plus à l ’état de gels comme les acides 
et les sels métalliques, mais sous forme de bouillie 
qui conserve des propriétés agglutinantes.

Si on incorpore dans une solution d’alginate le sel 
alcalin en petite quantité, puisqu’on effectue une dessic
cation lente du produit, F incompatibilité des deux 
sels se manifeste, lorsque la concentration devient 
suffisante, par une efflorescence du sel minéral qui passe 
peu à peu à la surface. Si la dessiccation est rapide, 
ce phénomène ne peut se manifester et le mélange reste 
homogène. En fait dans l ’emploi de l ’alginate de soude 
comme apprêt, celui-ci peut accepter des charges 
importantes de sulfates de soude ou de magnésie, qui 
restent bien enrobées et fixées aux tissus traités.

Avec les sels de métaux bi-ou trivalents (à l ’exception 
des sels de magnésium, ainsi que nous l ’avons dit plus 
haut), il se forme par double décomposition des algi- 
nalos insolubles, des liaisons s’établissant entre chaînes 
par l ’intermédiaire des valences multiples, jusqu’à 
provoquer la prise en masse totale du produit. Nous 
traiterons plus loin en détail de ces alginates et de leurs 
propriétés, mais nous mentionnerons ici que si l'on 
prend soin de ne faire agir sur l’alginate de soude que 
de très petites quantités de sels métalliques en solutions 
très diluées, la polymérisation sera insuffisante pour 
provoquer fit précipitation et que leur action se tra
duira simplement par une augmentation de la viscosité 
sans que dans l ’ensemble ses propriétés soient sensi
blement modifiées.

La conséquence pratique de ce lait est que les uti
lisateurs peuvent le plus souvent effectuer sans incon
vénient leurs solutions d’alginate même diluées dans 
des eaux naturelles lorsque celles-ci ne sont pas trop 
dures et, dans certains cas, ce fait pourra être mis a 
profit pour augmenter la viscosité sans majorer la 
quantité de produit utilisé. Si en particulier 1 on se 
propose de stabiliser avec l ’alginate des émulsions 
ou des suspensions, l ’amorce de gélification que pro
voque la présence du sel métallique s avère très lavo- 
rable à ce résultat.

Stabilité des solutions.

Les solutions d’alginate de soude destinées à êtu 
conservées un certain temps doivent être pieseivcts 
par un anli-lerment. (lormol a 2 ou 3 °/oo ou tout autre). 
moyennant cette précaution, elles sont absolument 
staîiles et leur viscosité ne varie pas. Ceci confère a 
l ’alginate une nette supériorité sur d’autres, colloïdes 
visant aux mêmes applications, mais qui, ne posse-
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riant qu’une stabilité précaire, se dépolymérisent gra
duellement avec le temps.

Par contre, la chaleur dégrade l ’alginate de soude, 
soit à l ’état sec, soit dans ses solutions. I l  faudra donc 
s’interdire de faire bouillir celles-ci et même de les 
soumettre à un chauffage prolongé. Lcx oxydants éner
giques, comme l ’eau oxygénée, les hypochlorites, pro
voquent également la  dépolymérisation par rupture 
des liaisons glucosiques, sans que cette action, identique 
à celle qui se manifeste sur la cellulose, semble pouvoir 
se justifier actuellement par une théorie satisfaisante^

L ’alginate de soude peut se mélanger à de très nom
breux composés dont il pourra compléter ou améliorer 
les propriétés, à* Savoir les gommés (arabique, adra- 
gante, etc.), la caséine, la  dextrine, la fécule, l ’amidon, 
les métbylcelluloses, le résinate et le naphténate de 
soude, etc. En résumé, ce colloïde extrêmement actif, 
susceptible de donner à doses très faibles des solutions 
à haute viscosité, épaississantes, émulsionnanles, sta
bilisantes des suspensions et des dispersions, dont on 
peut presque à volonté modifier les propriétés rltéo- 
logiques par le choix de la viscosité initiale et l ’action 
physique ou chimique d’auxiliaires appropriés, peut 
répondre à des besoins extrêmement variés; aussi 
a-t-il pu s’imposer dans des industries aussi diverses 
que l ’apprêlage et l ’encollage des textiles, la prépa
ration des cuirs, la confection des dentifrices, crèmes 
à raser, produits de beauté dans la parfumerie, la sta
bilisation des suspensions dans l ’émaillerie, l'agglo
mération des noyaux dans la fonderie, la préparation 
des pâtés dans la fabrication des électrodes ou des 
émulsions de goudron dans l ’industrie routière, etc., 
sans omettre la part qu’il prend aujourd’hui dans 
1 alimentation : l ’alginate de soude est en effet mainte
nant livré à un degré de pureté tel que son emploi a pu 
être officiellement autorisé par les Services de la Répres
sion des Fraudes alimentaires en France comme dans 
tous les autres pays du monde.

Ce que nous venons de dire de l ’alginate de soude 
s’applique dans son ensemble à l ’alginate d’ammo
niaque. I l y a lieu cependant de mentionner que ce 
produit est moins stable que le précédent, surtout en 
solution, et qu’il faudra éviter de faire, à base d’algi
nate d’ammoniaque, des préparations destinées à être 
conservées plusieurs mois.

Ce composé n’a donc pas dans l ’industrie autant 
d’importance que l ’alginate de soude; il s’impose 
cependant dans certains cas, par exemple dans le cré
mage du latex où il donne d’excellents résultats et 
permet avantageusement la concentration d’un latex 
naturel à 3d %  en produit stable à 60 % .

L ’alginate de potasse, peu employé, a servi comme 
adjuvant dans certains détersifs. Il intervient aussi 
comme liant des pâtés dans la fabrication des électrodes.

En parfumerie, on utilise assez couramment l ’algi- 
nale de triéthanolamine, qui se dessèche moins que
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les précédents et, de ce fait, peut s’employer avanta
geusement dans la confection des crèmes de beauté.

Disons pour finir (pie l ’alginate de magnésie, dont la 
préparation est d’ailleurs un peu plus délicate que celle 
des alginates alcalins, n’a pas jusqu’ici reçu d’appli
cations industrielles, et qu’il reste pour le moment une 
curiosité chimique.

ALGINATES MÉTALLIQUES

I l  y a peu d’années, il aurait paru sans intérêt de 
s’étendre sur les propriétés des alginates insolubles, 
dont on n’envisageait alors aucune application indus
trielle. Aujourd’hui, où Ton voit apparaître ces pro
duits dans des domaines aussi variés que l ’industrie 
textile, les peintures, la prothèse dentaire, la chirurgie 
ou l ’alimentation, et où il semble bien que cette liste 
doive rapidement s’allonger, il est utile d’en préciser 
les caractéristiques :

T  Ces alginates, par suite de leur structure de hauts 
polymères, peuvent s’obtenir à l ’état sec en blocs 
volumineux, présentant sous cette forme une extrême 
dureté et une grande résistance mécanique. Ils sont 
ininflammables et bons isolants. Plongés dans l ’eau, 
ils reprennent une faible quantité d’humidité qui leur 
rend leur plasticité, mais des pellicules formées avec 
ces composés sont néanmoins imperméables. En tant 
que sels, ils ont la coloration normale des sels des 
métaux correspondants.

2° Les alginates métalliques insolubles s’obtiennent 
normalement par double décomposition entre un algi- 
nale alcalin dissous et un sel soluble du métal choisi. 
Lorsqu’on opère en solution étendue, en faisant agir 
une solution diluée du sel métallique avec une bonne 
agitation, la réaction est .extrêmement rapide. En fait 
l ’industrie recherche normalement ces composés soit 
à l ’état sec sous la forme de fils ou de pellicules, soit 
hydratés sous forme de gels plus ou moins consistants, 
et la technique de leur préparation doit être adaptée 
au but proposé.

Pour la fabrication des fils ou des pellicules, l ’algi
nate, dissous à une concentration qui lui donne une 
viscosité convenable, est traité exactement comme une 
solution de viscose, le bain coagulant étant en fait 
toujours à base de chlorure de calcium ; le produit 
est filé, lavé, et séché en continu sans difficulté spé
ciale.

Pour la production des gels on opère, suivant les 
cas, de diverses façons. Par exemple, les solutions 
sont mises en contact sans agitation, Ja diffusion de 
l ’ion métallique dans l ’alginate assurant peu à peu la 
formation d’un gel homogène. Ce procédé a donné 
lieu à une application particulière qui a retenu récem
ment l'attention du public, à savoir la fabrication en 
alginate de calcium de cerises confites artificielles, qui
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est basée sur l ’intéressant principe suivant : si l ’on 
plonge dans une solution d’un sel métallique une petite 
masse d’alginate de soude à concentration suffisante 
pour former une pâte consistante, les ions métalliques 
vont immédiatement réagir à la surface en formant une 
mince pellicule insoluble qui enveloppe'complètement 
le flocon de pâte. Cette pellicule est perméable aux ions 
crislalloïdcs, et imperméable aux aillons colloïdaux 
de l ’alginate. Mais d’autre part, les cations métalliques 
qui tentent de la traverser, rencontrent immédiatement 
les allions qu’ils saturent et se trouvent immobilisés 
en molécules qui s’agglomèrent à la  paroi filtrante 
et en deviennent partie intégrante. Tout se passe donc 
en fait comme si l ’enveloppe formée autour de la masse 
d’alginate constituait une paroi doublement semi
permeable : sensible d’une part à la  pression osmo
tique exercée par l ’alginate de l ’intérieur vers l ’exté
rieur, et d’autre part à la pression osmotique exercée 
par le sel métallique de l ’extérieur vers l ’intérieur.

Si cette dernière action prédomine, la  masse d’algi
nate sera comprimée, et l ’on verra ,son volume dimi
nuer tandis que sa surface se plisse en conséquen e. 
Si les deux actions se font équilibre, ce qui est facile 
à réaliser, il ne se produira pas d’échanges visibles 
entre les deux phases en présence, et le poids de la 
masse ne variera pas, tant qu’on peut négliger la quan
tité d’alginate métallique formé par rapport à la masse 
totale; il y a là. un moyen simple d’évaluer la pression 
osmotique de l ’âlginate dans les conditions de l ’expé
rience. Enfin si la pression interne est prépondérante, 
l ’alginate gonflera et prendra naturellement la forme 
sphérique, la paroi s’étendant au fur et à mesure par 
la formation de nouvelles molécules qui s’y incorporent. 
(Si la concentration en sel métallique est trop faible 
la sphère peut cependant éclater). Il y a donc là un 
moyen de former des éléments parfaitement sphériques, 
et c’est ainsi que sont fabriquées, avec adjonction des 
ingrédients nécessaires, les cerises à base d’alginate 
de calcium qui se trouvent actuellement dans le com
merce.

On peut encore produire des gels par une réaction 
retardée, le temps de la prise en masse pouvant être 
réglé presque aussi précisément que par un mécanisme 
d’horlogerie. Ceci s’obtient en faisant agir dans une 
solution d’alginate de viscosité exactement déterminée 
un coagulant très peu soluble, comme le sulfate de 
calcium, en présence d’un accepteur d’ions tel que le 
phosphate de soude, qui, en fixant les premiers ions 
métalliques, recule le  moment de la réaction sur l ’algi
nate. Nous avons pu constater, dans une série d ’essais 
portant sur ce principe, qu’il était facile d’obtenir 
des temps de prise d’une demi-heure, constants à 
I ou 2 minutes près.

C’est ce procédé qui est mis en œuvre dans les pré
parations pour prise des empreintes dentaires, appli
cation nouvelle de l ’alginate qui connaît, actuellement 
un grand essor, car on parvient ainsi à obtenir des

suo

empreintes assez élastiques pour être retirées sans 
déformation, et donnant la reproduction exacte des 
surfaces les plus irrégulières.

3° Les alginates métalliques sont à peu près tous 
solubles dans la soude ou le carbonate et cette propriété 
est à la base d’une application importante dans l ’in
dustrie textile. Des fils fins et résistants d’alginate de 
calcium, filés comme dit plus haut, sont torsadés avec 
des fils de laine, et leur grande résistance permet la 
fabrication d’un tissu d’une extrême finesse. Le tissage 
terminé, un lavage alcalin provoque l ’élimination du 
fil d’alginate, et il reste un tissu de laine d’une ténuité 
et d’une légèreté telles qu’il aurait été impossible 
d’en effectuer la fabrication sans cet artifice. Ces fils 
d’alginate sont régulièrement fabriqués par la  firme 
anglaise Courtauld.

Les alginates de chrome et de béryllium  sont à peu 
près insolubles dans les alcalis, et on a envisagé d’en 
fabriquer par la même technique des tissus destinés 
à être conservés et utilisés comme tels ; ils seraient 
ininflammables et présenteraient une très grande soli
dité, mais leur prix est élevé et en fait ils n’ont pas 
encore paru sur le marché.

4° Sauf l ’alginate de calcium, les alginates métal
liques sont solubles dans l ’ammoniaque. Or ces pro
duits peuvent, après séchage et évaporation de l ’ammo
niaque en excès, reformer des pellicules insolubles de 
l ’alginatc prim itif. A ce titre, ils présentent un grand 
intérêt et les alginates de zinc et de cuivre ammonia
caux sont utilisés dans les peintures pour donner des 
films résistant à l ’eau et par ailleurs ininflammables.

Pour les préparer, il n’est pas nécessaire d’opérer 
en deux temps. 11 suffira d’ajouter, dans une solution 
d’alginate ammoniacal, la quantité voulue des com
plexes ammoniacaux Cu(NH3)4(0H )2 ou Zn (N il3)6(0 II)2, 
eux-mêmes obtenus préalablement par " l’action de 
l ’ammoniaque sur le sulfate de cuivre ou le chlorure 
de zinc. (La petite quantité de sel ammoniacal qui reste 
présent dans le composé n’a aucun inconvénient dans 
la pratique).

Notons encore, comme propriété intéressante de 
l ’alginate de calcium, son efficacité comme hémosta
tique, ce produit ayant en outre la propriété de se 
dissoudre peu à peu et de se résorber dans le sang, 
sans qu’il soit nécessaire de le retirer des plaies trai
tées.

Nous ne prétendons pas avoir présenté une revue 
complète des possibilités deTalginc et de ses composés. 
Le lecteur y aura peut-être ajouté lui-même certaines 
applications notoires, comme les agglomérés spéciaux, 
les matériaux poreux, et, dernière venue, l ’essence en 
pilules qui doit au concours d’un alginate métallique 
ses étonnantes propriétés. Les techniciens de nom
breuses industries ont intérêt à les étudier et à leur 
demander éventuellement des solutions nouvelles ou 
une amélioration des conditions de leur travail.

Vol. 65. — N* 6
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Réglage chimique et thermique 
de certaines réactions par 

des réactions auxiliaires concomitantes
Par Charles JEANPRO ST

Dans un travail antérieur, l'auteur a préconisé et justifié l'emploi de colonnes à 
superposition de densités munies de plateaux perfores et vibrants, pour réaliser les 

réactions entre produits gazeux et matières solides divisées.
Cherchant à adapter cette technique à quelques cas concrets —  fabrication de 
fer spongieux, fabrication de zinc liquide, grillage de minerais sulfurés, synthèse de 
l'ammoniac, synthèses organiques —  il a été amené à en étudier de près les 
conditions thermochimiques et physiques, pour mieux guider vers de bons résultats.

Ra p p e l o n s  d’abord que telle réaction exprimée 
stœchiométriquement se fait d’autant mieux 
que la variation d’énergie libre est plus grande 
dans le sens d’une diminution. Si, dans des 

conditions d’isothermie données, une telle diminution 
existe, même faible, la réaction ne dépend plus d un 
équilibre chimique, mais seulement de facteurs ciné
tiques et catalytiques favorables. L ’effet de la pression 
doit être interprété dans le sens de son action sur les 
facteurs cinétiques, tels que concentration, temps de 
réaction, etc.

Par ailleurs, il y a tendance à surestimer l ’impor
tance du terme

—  Af„ =  HT log ii. ■■■■ ■- =  HT log h K. 
a B . . .

expression de l ’énergie libre correspondant à la réac
tion 6B +■ cC +  . . .  =  b'IV +  c 'C '+  . . .  et à négliger 
sa signification en tant qu’expression numérique de la 
constante d’équilibre K.

Et il faut tenir compte, que si un (ou plusieurs) des 
produits s’échappe de la zone de réaction [même quand 
A,.0 est positif et assez grand (log n K  < 0)] sous forme 
de vapeurs ou de précipité solide, la réaction va alors 
jusqu’à son terme. Mais ceci est connu d’après le prin
cipe de Le Chatelier, sans qu’il soit besoin d’impliquer 
la notion d’énergie libre. La variation du total des 
enthalpies mises-en cause est alors importante, puisque 
c’est elle qui détermine la quantité de chaleur à fournir

Vol. 65. — N* 0.
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au système pour que la réaction puisse continuer et 
pour maintenir les températures qui eu conditionnent 
les rendements pratiques.

En tout cas, il faut éviter de condamner une réaction 
comme inapplicable en pratique, pour la seule raison 
qu’elle donne lieu à une augmentation d’énergie libre, 
si celle-ci est faible (x).

Dans la technique industrielle, on réalise, quand on 
le peut, l ’élimination d’une ou plusieurs phases d’une 
réaction, par des moyens physiques, dissolution, pré
cipitation, entraînement de phases gazeuses; on agit 
sur la variation du total des enthalpies par réglage 
d’un chauffage extérieur.

Nous avons recherché, en tenant compte des obser
vations précédentes, s’il ne serait pas possible d’ob
tenir des résultats meilleurs à ce double point de vue, 
par des réactions chimiques auxiliaires, concomi
tantes de la réaction principale, par exemple :

I o C02 +  MeO ==■ C03Me -[- q cal, exothermique, éli
minant C03. 1

2° COjMe =  C0, +  MeO —  q cal, endothermique, 
augmentant la pression des gaz.

30 C02 +  C =; 2CO —  41.250 cal, endothermique, 
éliminant C02 formant GO, augmentant la pression 
des gaz.
pour ne citer que les plus simples.

il) W ennbr, ThermochcmiCHl calrnlations, p. 88-90,chap. V I ,  § 2.
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Nous allons maintenant examiner quelques cas 
particuliers tant au point de vue thermochimique, que 
thermique, par exemple :

a) En application de la réaction (1) avec Me =  Ca, 
la réduction fies oxydes de zinc, de fer, de la potasse, 
de la soude, en présence de chaux vive et très chaude ;

b) En application de la même réaction (1) avec 
Me.== Ca, la fabrication du gaz 4 N2 -f- 12 IL  à conver
tir en ammoniac, avec comme conséquence, la possi
bilité d’effectuer la synthèse plus facilement;

c) En application des réactions (2) ou (3), synthèses 
du type Fischer, en réglant automatiquement les 
températures et les pressions internes du i'éacteur.

Dans les calculs qui vont suivre, on utilisera les 
données du tableau suivant, extraites des compilations 
de Iieliey.

denses au-dessous du carbonate. Ceci permet une sépa
ration avancée, avant d’utiliser, pour finition, les pro
cédés habituels, électromagnétisme (fer) ou coulée 
sous fondant (zinc). Les dimensions, l ’inclinaison, 
la vitesse de rotation du four, dépendent de sa capacité 
de production, et de la durée du séjour des matières 
pour obtenir une réduction complète. On peut avancer 
que cette durée sera assez courte, à la température 
élevée du travail, si les produits traités sont suffisam
ment divisés.

Fabrication du fer spongieux par réduction 
des oxydes en présence de la chaux.

La réaction globale s’écrit :
2 F e A  +  3C +  3CaO =  2Fe„ -f 3C03Ca -f 24.000 cal.

FORMULE 
DUS COUPS

CHALEUR SI.
DK FORMATION ENTROPIES c h a le u r s  S p é c if iq u e s  ïr  = temp. ni.s.)

IL 31,23 7 (prise invariable).
02 - 49,03 7 (prise variable).
Ns - 45,79 7 (prise variable).
CO 26.390 47,32 — 8 (peu variable).
CO, 94.030 51,07 10,34 +  (1,74 X  10-3 +  T) — (1,955 X  10s X  T "2)
LU. 17.865 44,50 5,34 + (11,5 X  IO’3 X  T)
-Nil, ~  12.000 45,91 6,70 + (6,30 X  IO"3 X  T)
312Og 57.800 45,13 7 +  (2,77 X  IO’ 3 X  T)
1 IĄ 68.313 16,90 18
CaO — 9,5 10 + (4,84 X  10-3 X  T) — (1,08 X '105 X  T "2)

COa + CaO 44.000 —
C03Ca — 21,2 19,68 +  (11,89 X  Î0-3 X  'C — (3,070 X  10* X  T-3)

Zu O 83.000 10,4 11,40 + (1,45 X  IO"3 T) — (1,835 X  10s X  10--)
Zn, ex Zn, 1.595 ~  12,24 7,59 + (0,55 X  10-3 T).
KjO 86.800 — 21 Sans intérêl.
I Le ex K j, 574 32,1 — 8.

NaaO 100.700 — 19 Sans intérêt.
Na,L ex Naa, 630 26,1 — 8.

N.ll. — Les nombres des chaleurs spécifiques sont appréciés a ±  2 %  près.

L ’étude de la réduction de l ’oxyde de zinc par le 
complexe CO —  C, en présence de la chaux vive, est 
exposée en détail dans une annexe au présent travail.

Nous préconisons, pour la réalisation technique 
de la réduction, l ’emploi d’un four rotatif caractérisé 
comme suit : les sections perpendiculaires au plan 
de symétrie vertical, sont circulaires pour faciliter 
la commande. La surface de ces sections décroît depuis 
l ’entrée jusqu’à la sortie des matières; cette dispo
sition, combinée avec l ’inclinaison du four, permet 
l ’accumulation obturante des matières vers la sortie, 
empêchant celle des gaz. De même, l ’alimentation du 
four est agencée pour interdire l ’accès incontrôlé 
(ie l ’air. Le mouvement de rotation provoque le classe
ment des produits suivant leur densité, les métaux

80-2

Pour obtenir le résultat cherché, on se propose de 
travailler à l ’isotherme de 850°C environ, température 
où : 1° Fe est à l ’état solide ; 2° C02 CaO =  C03Ca 
a lieu rapidement vers la droite si CaO est suffisamment 
divisé (<  200 mailles) ; 3° COs -j- C =  2C0 a lieu ' 
rapidement vers la droite (Boudouard) ; 4° où la phase 
stable de la réaction de réduction est :

7, . pCOFe si -— J <
3o

p CO 100 env.(Chaudron)

Dans ces conditions, il est inutile de faire intervenir 
les variations d’énergie libre d’autant que l ’extraction 
continue de CO, produit nous ramène à une réaction 
irréversible, allant à son terme.

Vol. 05. — N*6. 
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SI - = 16 Sr 'l'd, 4 dz
Longueur environ : 50 di 
Température Isotherme environ : 850° 
Sodium, z ne : liquides 
Fer (et autres) : solides

La réaction fondamentale globale semble ne pas 
faire intervenir CO. Mais en réalité il n’en est pas ainsi ; 
on se trouve dans une situation analogue à celle de la 
réduction du zinc dans les cornues : une fois la réaction 
amorcée, CO se renouvellera constamment, en vertu 
de la réaction de Bell, pourvu toutefois que la réaction 
(2) soit un peu plus lente que la réaction (3). Simple 
question de réglage facile, par la masse et le degré 
de linesse du CaO mis en œuvre.

I l est bien clair que MnO, SiOa, P 205 ne sont jamais 
réduits dans ces conditions. S03 pourrait l ’être, mais

Fîg. 2. - Schéma de la fabrication du fer spongieux 
Courbe pleine : Chaud on.
Courbe interrompue : Boudouard.
Ligne ponctuée horizontale : isotherme de travail 850“

la présence de CaO, surtout légèrement magnésien, 
avec MnO libre par surcroît, empêche le soufre de se 
fixer sur le fer (1). De même Fe3C n’existe pas dans 
ces conditions chimiques et thermiques (Bramley et 
Lord). La chaux doit évidemment être aussi fine que 
possible pour faciliter la  réaction (2). Quant au mine
rai de fer, sa finesse a peu d’importance au-dessous

(1) Cf. B u ih .e , A m er. M in. E ntj., Iran  and  Steel Die. 1947.
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de 2 mm. En clfet, d’après T.L. Joseph-et Lewis, le 
temps de la réduction des grains de 2 mm d’hématite,

.................... I l 8 X  CO X  (2)2
à 830° par CO serait inférieur a l — -  „  . .. -1 (14,3)* X  1,44
=£ 100 secondes. Et encore, ces ingénieurs tablent sur

■, pCO 1du gaz de tuyeres ou 1 on a ,— — - =  rr •D p{ CO +  Azj) 3
Quoi qu’il en soit, si l ’on dispose d’un four de 10 ni3, 

occupé par 6 m3 de matières de densité moyenne 3̂, 
le poids de celles-ci est de 18.000 kilos. Dans le cas 
d’un minerai assez pauvre, on peut admettre que ces 
matières contiennent 4.000 kg de fer. Avec un rende
ment de 4 kg/sec de métal, le séjour dans le four rotatif 
sera de 1.000 secondes. On aura une marge de sécurité 
de 10, ce qui est large. Le rendement en fer spongieux 
d’un tel appareil serait de 4 X  3.600 X  24 > 343 C 
par jour, ce qui est énorme et peut paraître surprenant.

Une dernière remarque : les expérimentateurs du 
procédé Brassert (fluidisation) ont trouvé que la pré
sence de chaux diminuait la tendance du fer à s’agglu
tiner; peut-être cette circonstance pourra-t-elle faci
liter d’autant le détournement.

Calculs thermiques. —  Pour que le résultat indique 
puisse être atteint, il faut, en l ’absence de compli
cations thermochimiques, calculer la variation d’en- 
thalpie afin que, en tenant compte des pertes par 
rayonnement, la température soit maintenue vers 830°.

Les chaleurs spécifiques dii Fe et de C03Ca à 830° 
sont prises égales respectivement à 10 et 30. La capacité 
totale des matières 2Fe, -f- 3C03Ca est alors 40 -f- 00 — 
130 et le calorique emporté par elles, à 830°, est de 
•110.300 cal. En tenant compte des pertes par 
rayonnement (8 % ) il faut en définitive 119.000 cal 
environ. La réaction.en fournissant 24.000, il reste en
viron 93.000 cal à trouver.

Nous proposons de les fournir au moyen de la chaleur 
sensible de 2Fe203 3CaO pris à 1.000“, au pied de 
colonnes S.D., où l ’on aura dissocié 3C03Ca chargé 
avec le minerai.
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Les chaleurs spécifiques moléculaires de Fe203 
et CaO, à 1.000°, sont prises égales respectivement 
à 29 et 14. La capacité totale est donc de 58 -j- 42 =  
— 100, et à 1.000°, le calorique apporté par elles est 
de 100.000 environ : ce qui fait face aux besoins de
95.000 c.

N. B .—  Le non-fer, et le non-chaux, impuretés 
qui accompagnent ceux-ci dans le circuit, suffisent, 
par leur calorique propre, à leurs besoins propres.

On a vu que les matières solides, à leur sortiè du 
four, entraînent 110.500 cal, il n’est pas téméraire 
d’espérer en récupérer la moitié directement avec 
C03Ca quand il peut être recyclé tel quel (minerais 
riches), ou autrement dans les autres cas. En tout, le 
procédé demande 100.000 cal pour la colonne 
S. D., chauffage, et 132.000 cal pour la dissociation 
de 3C03Ca : soit 232.000 cal. Déduction faite des
55.000 cal récupérées comme on l ’a dit, il faut fournir, 
pour maintenir le système à 850°, en définitive 177.00Ô 
cal correspondant à" peu près à 2,2 de carbone, brû
lant en C02. C’est cette combustion qui fournira à la 
colonne S.D. le calorique nécessaire. (Il faudra tenir 
compte en outre du préchauffage de la gangue).

Avec les 3 C de la réaction, la dépense totale, compte 
tenu de toutes pertes, serait de 5,2 C, soit 63 g env. de 
carbone pour 224 g de fer spongieux, plus le combus
tible correspondant aux gangues.

La dépense de matériaux calcaires sera infime, 
quand le minerai sera riche ; dans les autres cas, on 
pourra, étant donné leur finesse d’emploi, en récupérer 
une grande partie, par simple tamisage.

Fabrication du zinc liquide par réduction de 
l'oxyde en présence de la chaux.

Quelle que soit la composition du bain réactionnel, 
les conditions thermochimiques du succès sont celles 
même de la possibilité de la réaction fondamentale :

ZnO -[- GO =  Zn, +  C02 —  16.815 cal ~  (1)

Cette réaction va en effet à son terme, si, étant amor
cée, la phase C02 est assez vite éliminée du m ilieu

pC02 r. . . . .pour que ——  =  K  reste inférieur a une valeur 
p  LU

déterminée. Cette phase C02 est éliminée par sa combi
naison avec la chaux présente.

Pour les mêmes raisons que dans la réduction des 
oxydes de fer, 011 maintiendra la température à l'iso
therme de 875° environ parce qu’ainsi :

1° Zn est à l ’état liquide ; 2° C02 +  CaO =  C03Ca 
a lieu rapidement vers la droite si CaO est suffisamment 
divisé (<  200 m ailles); 3° C02 -|- C — 2CO a lieu 
rapidement vers la droite (Boudouard).
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Mais, contrairement au cas du fer, il y a lieu de 
rechercher si effectivement CO réduit ZnO à 875° et 
de voir si K  est suffisant pour permettre un travail 
acceptable. Les essais de Lemarchands, dont on ne 
peut mettre en doute les résultats, sont convaincants. 
Mais cet ingénieur abaissait K  au voisinage de zéro, 
en balayant par un courant de CO pur, au delà de la 
nacelle, le C02 formé. Les circonstances proposées, 
sans dégagement gazeux sensible, sont toutes dif
férentes.

Nous allons calculer K ; d’après la formule (1) cl 
tout d’abord la valeur corrigée de la chaleur de la 
réaction (1) à 875° C soit 1.150° K  ~  par l’intermé
diaire de Ac;). On a, d’après Kclley :

ZnO 11,40 4- 1,45 X  lO-’T — 1,835 X  Ht5 X  T~* 
CO 6,60 +  1,20 x  i0~:'T 

ZnO +  CO : J 8 4  2,63 X  T X 10~» — 1,835 X 1U6 X  T~s

Zn, 7,59 +  0,55 X  10-» X  T 
CO, : 10,34 +  2.74 X  10~3 X  T — 1,955 X  10» X  T-2' 
Z, +  CO, : 17,93+ 3,29 X  lü - * X T — 1,935 X 10» X T “ J

d’où

A,,„ =  —  0,7 +  0,64X  10 -3 X  T -  0,130 X  10B X  T-2

On en déduit, en intégrant : A,, =  A,f0—  0,071 
+  0,32 X  10- 3 X  T2 +  0,130 X  10» X  T~*. En effec
tuant le calcul, pour T — 1.150°K, et acceptant pour 
A,io standard 16.815 cal 011 trouve pour A,lll50 le 
nombre 17.168°.

Ces calculs ont été faits par acquit de conscience ; 
la différence entre A,lll50 et A,,0 est de 333 cal, c’est-à- 
dire moins de 2 %  ; par ailleurs, on sait que les expres
sions des chaleurs spécifiques ne sont pas garanties 
par leurs auteurs à 2 %  près.

Quoi qu’il en soit, on peut, sur ces bases approxi-

matives, calculer K ]>LO,
pCO

■ La variation d’entropie

peut être obtenue d’après les compilations de Kelley :

10,4 Sc0 =  47,32 S/„s =  9,95 S„ 51,07.

La chaleur de fusion du zinc étant 1.595 cal, et la 
température de fusion 692°,4 K , on prendra S/llt =  

1595
9,95 +  12,24, bien que certains auteurs don-692,4
nent un chiffre plus bas. Dans ces conditions la varia
tion d’entropie de la réaction (1) est (h 10,4 -f- 47,32) •— 
(12,24 +  51,07) =  5,60.

On en déduit :

L, 17168 +  1150 X  5,60
e X  H X  1150

2,037 ou 3,963-
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el
9, Ui X  10-

On a suppose qu’il n’y a pas de solution ZnO —  Zn,. 
D’après ces calculs, la pression critique de C02 à ne 
pas dépasser est de 9/1000 d’atmosphère, puisqu’on 
travaille à la pression normale. Pour avoir un point 
de comparaison, la situation est 4,5 fois meilleure que 
pour la doulde décomposition :

S0„Ca ,cuj +  lia C/, eu/ SO'4lia +  C\CI2aq

où l’on à
SOsCa
liaChuc/ =  2/1000 env.

On trouve, dans la littérature technique, sous forme 
de graphiques, les énergies libres des matières inter
venant dans la réaction (1) : celles de CO et C02 sont 
banales. Ellingham (Faraday Society. Congress, 1948) 
donne pour AF/m, à 1.150°, environ 52.700.

On trouve ainsi :

AF11W, =  52700 -f 52000 
ZnO CO

et par voie de conséquence 
—  9875

94825 £« 9.875 
CO.,

X  C X  1130
2,123

d’où
K 1,33 X  10-2

Calculé ainsi, K  serait plus favorable.
La technique proposée permet un séjour prolongé 

des matières dans le four rotatif. Si un tel four de 
10 m3 rempli aux deux tiers de matières (à 30 %  do 
zinc) de densité 3, c’est-à-dire contenant 6.000 kg de 
zinc, doit fournir 1 kg de zinc par seconde, le séjour 
dans le four pourra être de 6.000 secondes, ou une 
heure quarante minutes. La production d’un tel four 
serait de 86.000 kg de métal brut par 24 heures.

Les conditions thermochimiques de la réaction clé 
étant réalisées, il faut déterminer les variations d’en- 
thalpie permettant de calculer le calorique à fournir 
au système.

Le calcul est facile, et nous n’y insisterons pas : 
par exemple, si on admet les matières ZnO, PbO, CaO 
à 1.000° C, dans le four de réaction, on trouve, qu’une 
fois amorcées les réactions :

3ZnO +  2C +  Î4.Ô, +  2 CaO =  3Zn +  2C03Ca
2ZnO +  CO +  14 C +  1,5 CaO =  2Zn +  1,5 C03Ca
ZnO -F  PbO +  C +  CaO =  (Pb —  Zn) +  C03Ca... 

et d’autres encore, se poursuivent d’elles-mêmes. Les 
deux premières, si on ne dispose pas d’oxygène pur,

Vol 6 5 . — N *6.
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impliquent, sauf arrangements spéciaux, la présence 
d’azote atmosphérique, d’où une diminution de la 
pression de CO.

En effectuant des calculs analogues, pour la réduction 
de KjO, Na,0, on trouve que la fabrication du potas
sium est aisée en partant de la chaux potassée : celle 
du sodium s’avère, par contre, presque impossible.

Ôn a en effet, à l’isotherme de 750°, pour le potas
sium :

log K 0,36 COj
CO >,3

Pour le sodium à l’isotherme de 875° :

log K 3 |q ( ^ 1  —  1 Ą .
CO 7  1000/

La faible densité de K , complique la question 
technique : il faudra chercher un alliage a distiller, 
en particulier K ,P (, : matière première idéale du plomb 
télraéthyle par K J ’,, +  4 (C2H5)CI ou KtP(, +  4 (C2H5) 
CO3; cette dernière réaction reformant C03K2 et, par 
caustification, K20, «CaO.

Nous pensons avoir formulé, au cours des pages pré
cédentes, les données d’une technique nouvelle, qui 
vaut la peine d’être approfondie dans des bureaux 
d’étude.

Grillage des minerais sulfurés en présence 
du plâtre.

Nous avons exposé les principes de la réduction des 
minerais oxydés par le complexe CO - C02 - C, en pré
sence de chaux. Mais les industriels disposent le 
plus souvent de minerais sulfurés (pyrites, blendes, 
galènes...), dont le grillage oxydant développe un 
calorique élevé, et assez mal utilisé en pratique. De 
plus, comme il faut un excès d’a ir pour un bon grillage 
(et éviter des températures trop élevées), l ’anhydride 
sulfureux produit est assez dilué dans l ’azote et l ’a ir 
résiduaire.

Nous proposons d’employer le calorique du grillage 
pour dissocier du sulfate de chaux, en augmentant 
ainsi la teneur en S02, et fournissant une partie notable 
de la chaux nécessaire à notre procédé de réduction.

Nous adoptons, après calculs préliminaires, la 
réaction :

3

+  SO,Ca

ZnS -F  ( j ' O2 ' 6 N2J ~F

air

r . ZnO -F 7 80, +  CaO +  6 N,
ó O

Le grillage habituel se faisant d’
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~ Zn S +  ~ ZnO +  |  SO, +  8 N,
air

La première donne un CaO ^il en faudra-j et on voit

. SO., 7immédiatement crue la dilution —— est — dans celle-ci,
N . 18

le gaz est donc -
O

3
et seulement clans la seconde I o
plus riche clans le grillage proposé. :

Bien que les calculs thermiques et thermochimiques 
puissent paraître fastidieux, tout au long de ces études 
successives, nous allons montrer que le grillage proposé 
ne demande aucun apport de calorique extérieur.- 
Nous négligerons la partie thermochimique, la réac
tion (1) est exothermique (-¡- 49.000 cal) et la dégra
dation d’énergie libre est très élevée. Ic i, c’est la tem
pérature du creuset et surtout celle de la flamme qui, 
joue le rôle décisif. En effet, la réaction-clé est la 
dissociation (S04Ca =  S02 +  Vi 02 +  CaO). Cette dis
sociation est complète à 1.150°, les gaz sont rapidement 
enlevés, et surtout </> 02 par l ’oxydation de-ZnS. Dans 
ces conditions on a une seule phase gazeuse (S02) et 
la réaction va rapidement à son terme.

Nous aurons à démontrer que cette température 
de flamme est atteinte. Pour effectuer le grillage, nous 
amènerons : 1° ZnS à la température ordinaire dans 
le creuset, pour alimentation directe, ou « flash-, 
roasting » ; 2° S04Ca vers 700", par préchauflage 
(éventuellement déshydratant), dans une colonne S.D., 
utilisant la chaleur sensible d’une partie des gaz du 
creuset (émis à 1.000°) avec un rendement thermique 
de 92 %  (voir théorie des colonnes S.D.) ; 3° l ’a ir

de combustion 02 -f- 6 N2, vers 000°, utilisant la

chaleur sensible du reste des gaz du creuset, émis à 
1.000°, avec un rendement de 75 % (récupération).

Un calcul simple montre que la réaction (1) déve
loppe environ 49.000 cal. En effet, la chaleur de
formation standard de S03 CaO est de 74.160 cal.
Le calcul de la variation de la température de disso-

ciation (^lld —: &lïo +
f i l

env. On a ainsi
. 4 r, ,
- ZnS ; 57.300

S03 :- 93.000 i
so 3 + IloÖ

97.000

conduit au chiffre de

227.300-

- ZnO — 111.0003

Iso, =r 165.300 ) 

Balance : 49.000

276.300

Le bilan thermique du creuset s’établit alors comme 
suit :

Chaleurs entrées :

1« Avec 80,iCa à 700 ch. sp. 39.......
2° Avec l ’air, 7 mol. 5 ch. sp. 7 .... 
3° Chaleur de réaction.................

Total.

Chaleurs sorties (à 1.000°) :

Cal

27.300
31.500
49.000

107.800

Cal

1° Avec les gaz ^ SO., -f- 6N2 cap. cal 72 ... 72.000
3

2° Avec ZnO -f- CaO cap. cal 31............... 31.000O
3° Pertes (tuyères et autres, 5 % ) .............  5.000

Total........................................... 108.000

L ’équilibre est donc bien réalisé à l ’isotherme de 
1.000°, qui correspond à la  température recherchée 
pour les matières solides soumises à la réduction. 
Cette même température pour les gaz permet le pré- 
chauffage de SO.,Ca comme on l ’a dit, qui demande

27.300 X  — 30.000 cal ; et celui de l ’air, qui92
100
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demande 31.500 X  —  =  42.000 cal. Ic i encore, on

est dans de bonnes conditions.
A rrivé à ce point, on voit que le grillage proposé 

est auto-chauffant et ne demande aucun apport de 
calorique extérieur.

Reste à calculer la température de la flamme pour 
montrer que celle-ci atteint bien 1.150°, où la disso
ciation de S04Ca, en grains très fins, se fait vite.

On peut faire ce calcul complètement ; nous nous 
contenterons de le présenter « grosso-modo ». La 
flamme est alimentée par le flashing :

ZnS +  ^ 02 +  6N2 =  ZnO +  S02 +  6N2 avec de

l ’a ir à 600°.
On a donc, pour le calorique développé : 

avec l ’a ir chaud : 31.500, avec la réaction : 111.300.
En tout 142.800, et, en tenant compte des pertes pour 
refroidissement de la tuyère et autres (-*• haut-four
neau), environ 131.000 cal. La capacité calori
fique des produits à haute température est : ZnO — 14, 
SO* =  14, et 6N2 — 42 : Total 70. La température de

131.000 ,
la flammeest donc approximativement : • _t) — — . 1.SvtL
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ZnS

H  H so ^ h /y *  
So4Ca rao' '°00'

Creuset ffosh f87o\ 
1000• - -

1000a

Vitrio/er/e

Fig. 3. - Schém a du  g r i l l a g e  flash d e  ZnS -\- SOr Ca

Préparation du gaz N2 +  3H2, à convertir en 
ammoniac et synthèse éventuelle de celui-ci.

Nous nous proposons d’étudier parallèlement les 
réactions globales :

1° Au gaz naturel :

4 N ^ + 0 , +  ~ C II4 +  51L0, +  |  CaO =  8NII3 
air

+  3,5COjCa +  175.000 cal.

2° Au carbone :

4N2 +  02 +  7C +  1211,0, +  7 CaO =  8N II3 +  7C0sCa 
+  242.240 cal.

Les réactions se faisant dans un vaisseau unique à 
la pression atmosphérique, on voit que le volume 
moléculaire des‘seconds termes est supérieur ou égal 
à celui des premiers : d’après Le Chatelier une sur
pression devient inutile.

Dans le cas du gaz naturel, le volume des gaz peut 
sembler légèrement inférieur : 7,5 au lieu de 8 , mais 
il n’en est pas ainsi dans la réalité, à cause de la pré
sence de carbures, plus carbonés que C II,. ce qui 
permet d’atteindre au moins l ’égalité.

Calcul de la chaleur globale des réactions.

g CFI, =  17865 X  5  =  62.530 8 Nil, =  12000 X « =  96.000

5 ILO , =  68315X 3 =  341.570
Total : 404.100

Balance — =  +  175.000

3,5 COjCa =  138000 X  3,5 =  483.000
579.000

8 N IL 06.000

12 11,0, =  68315 X  12 — 819.760 7 CO,Ca =  966.000

Total : 810.760 
Balance — ~  +  242.240

1.062.000

Toutes les conditions théoriques du bon fonctionne
ment du procédé sont donc réunies. Elles s’appliquent, 
mutatis mutandis, à tout autre sulfure naturel, en 
particulier au grillage des pyrites FeS2 dans les vitrio- 
leries, soulageant de près de moitié les importations 
de ce minéral, rare en France. On aurait alors :

2 FeS, +  3S0,Ca + ’~ 0, +  10 N, =

— Fe,0 j +  6S02 +  10 N2 +  105.000 cal.

Vol. 05. — N* Ü.
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On sait que la synthèse de l ’ammoniac se fait bien, 
dans la technique actuelle, vers 500° C. Nous adopterons 
cette température comme isotherme de l ’espace réac- 
tionnel catalysant (3e compartiment colonne S .IL ). 
Dans ces conditions, les chaleurs spécifiques sont

773
pour NH3 : 6,7 +  6,30 X  77,75-; —  11,57 ; pour C03Ca:

19,68 +

1000
11,89 X 7 7 3  3,076 X  I0 5 3,3.

1000 (773)2
Le calorique évacué par les produits (sauf récupération) 
sera donc :
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8 N H ,=  8 X  500 X  H  ,57

3,5 C03Ca =  3,5 X  500 X  28,3 

8NH3== 46.280 \

7C03Ca =  99.050 )

i i H n i J j i H
Catalyseur< CO¡Ca>íCaO

TÿTTTTTTTTÎÏ

CHIMIE &
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Nt -Hg
hh5

î
300'

T  - /50°ru

f in  de cals/use 
NH.

. 150“

N¿ Hs
ca ta / i/se

U
nW î î W

Tx 450° ro

N s H2

NHS \

NSM¿
NH¡

í
450*

i- Ci-A/n

— 46.280 ) Nous verrons comment l ’emploi des colonnes S.D.
> 95.800 permet de soustraire, en l ’utilisant, cet excès de calo- 

=: 49.525 ) rique.
Le calcul de la variation d’énergie libre des réac

tions globales ne présente pas d’intérêt : cette variation 
145.300 est d’ailleurs fortement négative.

Mais ces réactions globales ne sont en réalité que 
les sommes de plusieurs réactions successives ou 
concomitantes :

1) 4N2 -1- 02 +  CH., =  4N2 +  CO* H- 211* +  76.165 cal

C. Je a n p ro s t . - R É G LA G E  DE CERTA IN ES REACTIONS

. Limite de to catalyse NHi

CaO 
1000’ . ,
Fe no Reactions 

1 - 2 - 3
T r\j 800
à  reg ier

CH4ouC f H2O* gm

C05 C a+ Fp  + Mo «2 r e c y c le r

Fiq. 4. - Schéma de la synthèse de l'ammoniac suivant le texte

0 n dispose donc d ’un excès de calorique 
175.000 —  95.800 — 79.200 
242.240 —  145.300 =  96.950

808

52.575 c.2) 511,0, =  5II*Oc

3) 511,0, +  5 C ll4 =  1011* +  l  CO, —  98.080 cal
rt .*7

4) -  CO, +  5 CaO C03Ca -f 154.000 cal 

4N, +  02 +  C =  4N2 +  CO* +  94.030 \

•1211,0, =  12IIS0 „ —  126.180 .

1211,0, +  6C — 1211* +  6 GO* —  129.420 

7C0* -|- 7CaO =  7C03Ca +  308.000 cal
et pour régénération de CaO; les deux dernières réac
tions renversées (t ^  1.000° C).

Il est inutile de rappeler la thermochimie des réac
tions (1), (2), (4), combustions de CIL, ou de C, vapo
risation de l ’eau, dissociation de C03Ca.

Cependant, à propos de cette dernière, il faut remar
quer que la réaction exothermique de recomposition 
de C03Ca se fait instantanément à l ’isotherme de 
850° C (et moins) et à la pression atmosphérique, 
pourvu que les grains de CaO soient très petits (<  200 
mailles), et qu’on organise, comme sur les plateaux 
garnis S.D., des frottements capables de désagréger 
les couches inhibitrices de C03Ca, qui pourraient 
isoler le centre des grains de CaO, du C02 environnant 
(Berthoud).

De toute façon, quand les réactions (1), (2) et (4), 
cette dernière pour un seul C02, sont accomplies, on 
dispose de leur chef, dans le réacteur, de :

76 165 —  52.575 +  44.000 =  67.500 c.
94.030 —  126.180 +  44.000 =  11.500 c.

Etudions maintenant les réactions (3) : et d’abord 
leur thermochimie :
Les variations d’entropie sont :

I 5 H ,0, =  45,13 X '5  =  225.70 
5

2 c il, — 44,50 X  5

10

} I  CO*

* — 31,23 X  10 

51,07 

Balance ■+

= 111.23 

:= 312.30 

= 127.70 

103.00

336.95

440.00

Vol .6 ').  — N* 6.
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[ 12 H*0 ±= 544.56 )
< ' > 549.72
l 6.C =  8.16 (-1,36X6) )

( 12 I I , — 374.76 j
/ 6 C02 =  306 .42 j 681.18

Balance +  131,46

On en déduit pour les variations d’énergie libre 
(3e loi) :

A,, =  08.080 — 103,00 T 
Af  =  129.420 — 131,46 T

et pour que celle-ci soit négative :

98.080~> -—  ou l >  9o2° K ou 680° L
103.00

129 490T A -TTr~r~r ou 1 • 983° K nu 712° C.131.4b

Calculons maintehanl l'isotherme général du réac
teur au point où nous en sommes.

On a vu qu’on disposait de :
67.500 cal ce qui avec une perte par rayonnement 

de 8 %  laisse 62.000 cal. Or la capacité calorifique des 
matières est de 170, de sorte que l ’isotherme serait 
6^000 =  370° C. Et nous sommes loin des 680° C

1 /0
nécessaires.

11.500 cal ce qui avec une perte par rayonnement 
de 8 %  laisse 10.600 cal.

On est encore plus loin de compte que dans le cas 
du gaz naturel; on a vu qu’ici l ’isotherme nécessaire 
serait de 712° C.

Mais ces isothermes peuvent être facilement atteints, 
en « allumant » de façon à amorcer les réactions (3).
Il se produit alors immédiatement

■1 co , +  J  CaO =  |  C03Ca +  110.000 C 

6 C02 +  6CaO =  GCOsCa +  264.000 C

De sorte qu’on dispose dans le réacteur, en tenant 
compte des pertes de 8 %  par rayonnement, de

(110.000 -f 62.000) — 8 %  163.000 c.
(204.000 +  11.500) —  8 %  ^  252.500 c.

Or les capacités calorifiques des produits en isother
mie sont :

4N, —  =  4 X  T —  28 )
1211., — 12 X  7 =  84 217

3,5 C03Ca =  3,5 +  30 «  105 )
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, , 163.000 „  .ht 1 ¡solherme final sera -—-j-—• — /oü° C qui con

vient bien en face de la température critique de 680°C.

4N2 =  28 )
1211, =  84 ( 322 

7C03Ca =  210 )

255> 500Et l ’isotherme final sera —— —  =  780° C qui con

vient bien en face de la température critique de 712° €■
Ces calculs ne sont pas absolus, on n’a pas tenu 

compte du calorique de l ’a ir du gaz ou du charbon 
employés. Mais ils sont, satisfaisants pour justifier la 
technique proposée.

On est donc arrivé à ce point que l ’on dispose d’un 
llux continu de gaz N2 -j- 3I12, ou a peu près. Les condi
tions où il est obtenu, dans des colonnes où les cata
lyses se font au moyen de produits en mouvement, 
peuvent faire espérer une pureté appréciable; en tout 
cas, sa' préparation en présence de chaux en excès, 
surtout si elle est magnésienne, permettra un arrêt 
complet des produits Sulfurés.

Le gaz peut malgré tout entraîner un peu de C II4, de 
C02, ou de CO. Dans une communication de l'Office 
national industriel de l ’Azote, les quantités maxima 
de ces impunités : CH., <  0,1 % , C02 < 1 X  10—°, 
CO < 1 X  10“ ' sont évidemment fixées par les contin
gences spéciales des réacteurs à très haute pression et 
des condenseurs à basses températures.

Nous supposons que C II4 et C02 sont nuisibles, par 
la formation d’amines ou de carbonates capables 
d’engorger les conduites à la condensation, où ils 
sont solides. Or ni les amines ni les carbonates 
d’ammoniaque ne peuvent exister en présence de chaux. 
Quant aux métaux carbonyles dont fait état la même 
communication, il ne peut en être question, à tempé
rature élevée, et à la pression atmosphérique; tandis 
qu’ils peuvent fort bien exister, à très haute pression 
et à très basse température (synthèse de Toulouse.)

Bien que le rédacteur de la communication ne le 
dise pas, on pourrait craindre la  contamination du 
catalyseur : mais celui-ci, en mouvement, reste peu 
de temps en service à chaque circuit dans les colonnes 
S.D. ; et il peut être facilement « nettoyé » hors du 
réacteur, entre deux circuits, avant d’être recyclé.

Quant à la consommation de chaux, c’est toujours la 
même qui sert. Pour une fabrication quotidienne 
d’ammoniac de 240 tonnes, soit 1.000 kg pour un

196
circuit de six minutes, il faudra 1000 X  tut: ~  4440 kglob

. . . 1440 , , ,de CaO pour ce meme circuit, soit =  4 kg/sec.

Des calculs spéciaux faits pour une colonne S.D. 
de cette capacité, indiquent qu’il lui faudrait une

CHIMIE &
INDUSTRIE
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section d’environ 3 m? 5, et une hauteur de 12 mètres. 
Et il en faut moins de 2.000 kg, en tout, pour une usine 
de 240 t de N Il3 par jour. Dans la fabrication au char
bon, ces quantités seraient doublées.

I l  est bien clair que, pour une application pratique, 
ces données devraient être étudiées en profondeur 
dans les bureaux techniques.

Pour la bonne utilisation du calorique, nous propo
sons le schéma reproduit ci-après, qui permet d’obtenir 
NH3’ vers ISO0, dans un seul Vaisseau, à partir d ’air 
ordinaire, en laissant le mélange, catalyseur et carbon- 
nate de chaux, vers 800°, propre à être, recyclé immé
diatement, avec la majeure partie de sa chaleur sen
sible.

Le carbone est ici perdu sous forme de C02, comme 
dans toute autre combustion. 11 est facile d’établir le 
prix de revient matières qui correspond pour les 9/10 
à la consommation do ce carbone, et à celle de l ’eau.

Synthèses organiques (Fischer) en présence de 
carbonates ou de carbone.

Nous avons examiné les cas d’utilisation de bases 
(CaO) ou de sels (SÔ4Ca) comme auxiliaires bénéfiques 
de certaines réactions industrielles. .

Nous allons maintenant indiquer sommairement 
l ’application de la dissociation d’un carbonate (C03Zn), 
et de l ’action du carbone (formules (2) et (3) de la pre
mière page), dans le cas de synthèses organiques genre 
Fischer, en étudiant le cas exemplaire de la synthèse 
de l ’éthano suivant :

311, -j- 4CO =  C2H6 +  2C02 -j- 102.600 cal.

Cette réaction, telle quelle, avec un rendement de 
60 % , donnerait une déflagration, dont le point d’éclat 
serait voisin de 1950° C, température à laquelle nul 
carbure ou produit organique n’existe. Pour obtenir 
un résultat, il faut imaginer une technique telle que 
la plus grande partie des 102.600 cal développées soit 
éliminée à une vitesse plus grande que celle de la 
réaction de cracking. On emploie, dans ce but, divers 
procédés, circulation de liquides sous pression, échanges 
de température avec des catalyseurs et des supports 
en mouvement (fluidification...).

Nous avons voulu substituer à ces méthodes physiques 
la concomitance des réactions chimiques endothdrmi- 
ques (2) et (3). On a pu calculer que leur vitesse, si 
le carbonate de zinc (par exemple) ou le carbone sont 
suffisamment divisés (<  200 mailles), est pratiquement 
infinie à la température de déflagration. Et il est facile 
de démontrer que l ’absorption de calorique est beau
coup moins rapide par convection, par l ’intermédiaire 
de tubes métalliques, refroidis par circulation de 
liquides ou par le moyen de substances neutres conduc
trices.

S10

Ceci dit, voyons la synthèse de l ’éthane au moyen 
de la réaction globale :

311. +  4CO -f- pC03Zn =  C.H, +  (p H- 2) C02 
-j- pZnO +  (102.600 —  17.000p.) cal

où l ’on prend A(i : CO — 26.390, C,I I6 =  20.190, 
C02 — 94.030, CO, +  ZnO =  17.000 cal.

Si on recherche l ’isotherme de 275°, où C03Zn est 
totalement dissocié à la pression atmosphérique, et où 
la synthèse se fait bien, le calcul montre que pour 
p - -  4, en tenant compte de l ’enthalpie du catalyseur 
et de ses supports en mouvement, toutes les conditions 
requises sont réunies, si les gaz à convertir 311,, 4C0 
sont amenés un peu chauds. On a finalement
3.11. +  4CO -j- 4C03Zn — C*H, +  6CO, +  4ZnO +
34.600 cal.
correspondant, comme 011 l ’a dit, à l ’isotherme

34.600
128

=  270° C.

C2U0 ch. sp. 20, 6CO, cap cal. 6 X  10 =  60 4ZnO =  48 
total 128; 3 II2-f- 4CO étant amenés un peu chauds 
pour compléter et compenser les pertes

Et l ’on voit que le nombre des molécules gazeuses 
est le même dans les deux membres de l ’équation 
réactionnelle.

On verrait aussi que la variation d’énergie libre à 
275° C soit 550° K  ~  serait suivant la troisième lo 
—  34.600 -j- (550 X  41,16) =  12.000 unités.

Entropie C03Zn =  19,7 ZnO =  10,4 C2II,  =  54,85.

Synthèse de l ’éthane, suivant les deux réactions 
311. +  4CO =  C21I8 +  2C02 -f 102.600 cal et 
2CÓ, -I- 2C =  4CO —  82.500.

La balance est de D =  20.100 chaleur de formation 
de CjH j .

Calculons l ’excès de CO pour travailler à 275° : soit 
p  le nombre de molécules tie CO, on a

(20 -F 7 p) X  275 — 20,190 X  -,
94_
100

avec un rendement thermique =  0,94, on déduit 

13.225
p —

1925
■ e s  0.8.

La réaction se fera alors suivant 7CO -F 3H, -F 2C =  
C21I6 +  7CO -F 20.190.

La variation d’énergie libre, à 275° C (~  550° K) 
sera, —  20190 —  (41,56 X  550) =  —  43.050. Il y a 
ici contraction moléculaire, (8 mol pour 10), condi
tions meilleures que dans la réaction ordinaire de 
Fischer, mais, comme il n’y a qu’une phase finale 
C21I, la réaction va à son terme.
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Circulation de sirop traité par 
un échangeur d'ions, dans une fabrique 

de sucre de betterave
par J . N. KO O IJ

On expose en détail l'emploi, dans une fabrique de sucre de betterave, d'échangeurs 
d'ions suivant un procédé dans lequel on fait circuler des sirops désionîsés et on 
compare cette méthode avec le schéma de liquidation normalement appliqué lors 
de la désionisation du ¡us brut et du ¡us concentré. On montre que l'accumulation 
de colorants, de composés azotés, de sucre interverti et de cations monovalents se 
déroule, dans les différents stades de fabrication, suivant une succession atteignant 
une limite parfois assez élevée. On examine l'effet de ces phénomènes d'accumulation 
sur la marche du processus de fabrication, ainsi que sur la qualité du sucre produit.

D i c k i n s o n  a décrit, (1) le mode opératoire employé 
dans la fabrique de West Jordan de l ’Utah 
Idaho Sugar Co, pour arriver à produire plus 
de sucre blanc et moins de mélasse. Dans cette 

fabrique de sucre de betterave, fonctionnant suivant- 
un schéma de cuisson en trois étapes, environ 25 %  
du sirop 15 étaient, après dilution jusqu’à 30 Bx avec 
du jus non concentré et du jus de désucrage des échan
geurs, désionîsés à 20°C à l ’aide de deux paires d’échan- 
geurs d’ions, débarrassés d’autres matières étrangères 
jusqu’à ce que fût obtenue la pureté de la cuite A 
(eny. 00), et ensuite ramenés au jus non concentré. 
Cet intéressant procédé offre à divers égards des pers
pectives attrayantes. Dans l ’exposé ci-après, nous nous 
proposons d’examiner les phénomènes d’accumulation 
intervenant dans ce procédé ainsi que dans d’autres 
procédés applicables —  désionisation et renvoi au jus 
non concentré du sirop A ou de la mélasse —  et nous 
comparerons les avantages et les inconvénients de ce 
schéma de circulation avec ceux des systèmes de liqui
dation dans lesquels on épure le jus brut ou le jus non 
concentré. Nous démontrerons que l ’accumulation de 
sucre interverti, de composés azojés, de cations mono
valents et de colorants se déroule, dans les divers stades 
de fabrication, suivant une succession atteignant par

ti) Chetn. Eny., 1948, 55, 114.

Vol. 65. — N* G.
J u i n  1 9 5 1 .

fois une lim ite relativement élevée. Les conditions 
existant lors de l ’épuration déterminent la valeur cor
recte des concentrations des composants susnommés, 
à l ’état d’équilibre.

Nous nous baserons sur une fabrique de sucre blanc 
effectuant la cuite en trois étapes et nous examinerons 
d’abord le cas le plus simple, l ’épuration de la mélasse. 
Le schéma ci-après représente le mode de cuisson suivi 
dans cette fabrique ; on indique,d’autre part, les quan
tités de matière sèche transformées en 24 h aux diffé
rents stades de fabrication.

Supposons que cette fabrique, après avoir d’abord 
travaillé d’après le schéma de liquidation indiqué 
ci-dessus, commence à un moment déterminé à désio- 
niser et à ramener dans la circulation quotidiennement 
p  kg de mélasse calculée en extrait sec ; dans ces condi
tions, à l ’état d’équilibre, c’est-à-dire dans des condi
tions où les quantités d’extrait sec sont, aux divers 
stades de fabrication, constantes, ces quantités présentent 
le bilan suivant (en supposant que les rendements 
de la centrifugeuse demeurent inchangés) :
• Sirop -J- sucre 15 -\- sucre G -f- p =  cuite A.
En défalquant la quantité d’éxtrail sec de mélasse pt 

retirée du système, on a :

■ p Pi —  1/8 cuite A.

SU
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Étant donné que le sirop =  500.000, le sucre B — 1/4 
cuite A et le sucre C =  1/8 cuite A, ou trouve :

p x ~  100.000 —  4/5 p.

En conséquence, au cas où la sucrerie désionisc par 
jour 50,000 kg d’extrait sec de mélasse, il est éliminé, 
à l ’état d’équilibre, 00.000 kg d’extrait sec de mélasse.

est donc égal, au bout de-4 jours, à 1,29 % , au bout de 
5 jours à 1.52 %  et au bout de 6 jours à 1,61 % , ce qui 
correspond aux pourcentages suivants de l ’augmenta
tion maximum possible : 58 % , 83 %  et 93 % .

Pour déduire une formule d’accumulation du sucre 
inverti, il convient de se rappeler qu’à l ’état d’équi
libre la quantité d’inverti dans la mélasse éliminée

Sirop
500.000 kg.

4
Cuile A 

. 800.000 kg

Sirop A 
400.000 kg

4
Sirop xi 

400.000 kg

Cuile II
400.000 kg,

Sucre B 
•200.000 kg.

1
Mélasse 

100.000 kg

4
Sirop B 

200.000 kg

Cuile C

4
Sucre C 

■100.000 kg.

Nous allons maintenant exposer, dans cet exemple, 
l ’accumulation du sucre interverti dans les conditions 
choisies par nous. Admettons que la mélasse contenait 
à l ’origine du sucre interverti à 0,75 %  Bx et que par 
passage à travers les échangeurs d’ions (par action de 
l ’échangeur de cations II), il s’était formé, en outre, 
250 kg de sucre interverti. Le tableau ci-après indique 
les phénomènes observés (les quantités sont toujours 
exprimées en kilogrammes d’extrait sec).

On voit, d ’après ce qui précède, que l ’accumulation 
intervient très vite. En partant du jour où l ’on a com
mencé à ramener dans la circulation la mélasse désio- 
nisée, il se passe environ trois jours jusqu’à ce que 
la composition de la cuite A se transforme en celle de 
la  mélasse. Le taux de sucre inverti dans la mélasse

812

du système est égale à la quantité d’inverti introduite 
dans le sirop, plus la quantité d’inverti formée dans 
l ’installation d’échange d’ions. C’est ce qu’exprime 
le schéma suivant :

10.000 +  1,5/»
1000.000 —  4/5 p(750 +  X ) kg

En conséquence, le pourcentage de l ’inverti dans la 
mélasse d’équilibre est égal à :

730 + x
100.000 — 4/5 y; ° /o

Formule où a: — quantité d’inverti formée, par jour, 
dans l ’installation d’échange d’ions (dans le schéma 
d’accumulation traité auparavant x  valait 250 kg).

Pour différentes valeurs de p  et de x, on a calculé
Vol. 65. —  N* 6.
J u i n  1951.
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J O U R 1 -  3 2  —  4 3  —  5 4  —  6 5  —  7 oo

S ir o p ........................................................................................................................... 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000
Cuite A ...................................................................................................................... 800 .000 850 .000 868 .750 875 .790 878 .430 880 .000
S iro p  A .................................................................................................................... 400 .000 425.000 434 .380 437 .900 439 .220 440 .000
Sucre  B .................................................................................................................... 200 .000 212 .500 217 .190 218 .950 219 .610 220 .000
S iro p  B .................................................................................................................... 200 .000 212 .500 217 .190 218 .950 219 .610 220 .000
Sucre  C .................................................................................................................... 100 .000 100.250 108.000 109 .480 109 .810 110 .000
¡M élasse .................................................................................................................... 100.000 100.250 108.000 109 .840 109 .810 110 .000
Q uantité tic mélasse ram enée dans la  c irc u la t io n .................... 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000 500 .000
Sucre  in ve rti dans la  quantité totale d ém êlasse ....................... 750 1 .375 1 .047 1 .758 1 .803 1 .8 3 3
Pourcentage de l ’ in ve rti dans la  m élasse ..................................... 0 ,75 1,29 1 ,52 1,01 1,04 1,67
Q uantité  d ’ in ve rti ram enée dans la  c ir c u la t io n ....................... 375 647 758 803 821 833
Q uantité d ’ in ve rti in trodu ite  dans la  cu ite  A ............................... G25 897 1 .008 1 .053 1 .071 1 .083

le pourcentage de l ’inverti à l ’état d’équilibre. Les 
valeurs trouvées sont reproduites dans le tableau 
ci-dessous :

Pour différentes valeurs de p, le calcul de ce pour
centage donne les valeurs ci-dessous :

750 kg

dans le sirop

V y
In ve rt i en „/• lîx 

(à l ’é ta l d ’éq u ilib re )

50 .000 100 1,42
50 .000 250 1,07
50 .000 500 2,09
50 .000 750 2,50
50 .000 1 .00 0 2,92
1 0 .000 100 0,93
20 .000 200 1,14
30 .000 300 1,39
40 .000 . 400 1,70
00 .000 000 2,00
7 0 .000 700 3,30
8 0 .000 800 4,31
9 0 .000 900 5,90

100.000 1 .00 0 [ 8 ,75
110 .000 1 .100 15,4
120 .000 1 .200 48,8
125.000 1 .2 5 0 OO

/' ■ y
A' en „/- 11 \

(à l ’é tat d’é q u ilib re )

10 .000 140 2,03
20 .000 280 . 2 ,05
30 .000 420 2 .08
40 .000 500 2 ,12
50 .000 700 2 ,17
00 .000 840 2 24
70 .000 980 2 ,32
80 .000 1 .12 0 2 ,45
00 .000 1 .260 2 ,05

100.000 1 .400 3,00
110.000 1 .5 4 0 3,84
120 .000 1 .080 6 ,25
125.000 1 .7 5 0 OO

Pour les composés azotés, nous pouvons établir une 
formule analogue. Supposons que la mélasse contienne

’ (ce qui correspond à unoriginairement 2 000 kg Ñ

C u i le  A (750 + X) kg 

dans la mélasse éliminée

échangeurs d’ions 
(il s’est formé x  kg)

Vol. 65. — N" Ü.
J u i n  1 9 5 1

100.000 — 4/5 p (750 + x) kg 
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pourcentage de 2,00 %  Bx) et admettons que dans 
l'installation d’échange (essentiellement par action de 
lechangeur de cations) soient éliminés 70 %  de la 
quantité initiale de composés azotés. Si y =  quantité 
de N éliminée (en kg), le pourcentage de N à l ’état 
d’équilibre égalera :

2000 —  y
11)0.000 —  4/5 p

100 0/ °

I l  n’y aura pas d’accumulation de N si
100.000 —  4/5 p

2.000 — y
100 <  2,00, 

y  ;> 0,01(1 p

en conséquence si

Après élimination complète de N, y — 0,020 p, de 
sorte qu’il ne se produit aucunejiceumulation si Bon 
réussit à éliminer 80 %  de N. Cependant, dans ce cas, 
il y aura encore accumulation de composés spécifiques 
de' N, les échangeurs d’ions fixant de préférence cer
tains de ces composés. Celte préférence correspond, 
aussi bien dans le cas d’un échangeur de cations que 
dans celui d’un échangeur d’allions, à une sorte de 
«série lyotropo» (p. ex. d’aminoacidcs). Ainsi, dans le 
cas des échangeurs de cations, l’affinité pour les ami- 
uoacides est d’autant plus grande que le point isoélec
trique de ceux-ci se situe plus haut ; dans le cas des 
échangeurs d’anions, c’est exactement l ’inverse, tou
tefois, l ’adsorption d’après Van der AVaals peut, 
dans l ’un comme dans l ’autre cas, provoquer des écarts.

Nous allons maintenant, dans ce qui suit, examiner 
l ’accumulation de cations monovalents. Supposons que 
la mélasse contienne initialement 7.700 kg de cendres 
(carbonates) d’ions métalliques monovalents (ce qui 
corrsepond à un pourcentage de 7,70 %  Bx) et admet
tons que dans l ’installation d’échange d’ions il en 
soit éliminé s  kg. Le pourcentage de cations mono
valents à l ’état d’équilibre égalera alors :

700 —  5
10.000 —  4/5 p 100 o/° '

La composition des cendres dans une mélasse nor
male est à peu près la suivante (exprimée en pourcen
tage du poids) :

K , 0 .......................................................... 60
N a ,0 .......................................................  10
C a O ............................................................... 15
M gO .............................................................. 15

Un échangeur de cations accuse une préférence pour 
la combinaison avec des cations polyvalents. En consé
quence, dans le cas d’une élimination complète, par 
exemple, de 80 %  (en poids) des cendres, 20 %  resteront 
dans F effluent de l ’échangeur uniquement sous forme

su

de cations monovalents. Sur les cations monovalents 
originairement présents, il restera, en conséquence, 
20— 100 =  28,0 %  en poids.

Pour ce pourcentage d’élimination des cendres, 
nous avons dressé, à l ’aide de la formule donnée plus 
haut, le tableau suivant :

V
Ca lionsm onovn lëntsen  %  lix  

(à l ’état d ’éq u ilib re )

10 .000 550 7,77
20 .000 1 .100 7,86
3 0 .0 0 0 '
4 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0

1 .650
2 .20 0
2 .7 5 0

7,96
8,09
8,25

6 0 .0 0 0 3 .3 0 0 8,46
70 .000 3 .8 5 0 8,74
80 .000 4 .4 0 0 9,17
00 .000 4 .950 9,82

100.000 5 .5 0 0 11,00
110.000 6 .0 5 0 13,75
120 .000 6 .0 0 0 27,50
125.000 6 .8 7 5 CO

Il n’v aura pas d’accumulation de cations mono
valents si

7700 —3
100.000 1004/5 p 

s >  0,0616 p.

7,70, donc si

En cas d’élimination de tous les cations monovalents 
z  =  0,0770 p, de sorte qu’il ne se produit pas d’accu
mulation, de même que cela a été le cas pour N, si l ’on 
réussit à diminuer de 80 %  le pourcentage des cendres 
des ions monovalents. Pour y parvenir, on doit, tou

tefois, élim iner 100 —  -— r 20 =  86 %  de la quantité 100
totale présente des cendres.

Pour l ’accumulation des colorants, le système sc 
trouve également en équilibre si tout « colorant » 
apporté dans le sii-op ou formé au cours des stades 
ultérieurs de la fabrication, et qui n’est pas éliminé 
dans l ’installation d’échange, est évacué dans la 
mélasse rejetée.

Supposons que la quantité de colorants atteigne dans 
le jus épais 500.000 I (le jus épais aura, en conséquence, 
une intensité de coloration 1) et dans la mélasse
1.200.000 I (la mélasse aura, en conséquence, initia
lement une intensité de coloration de 12 I) et supposons, 
en outre, que nous réussissions toujours à réduire la 
coloration du percolat de la mélasse, dans les cycles 
successifs, à 1,5 de la coloration du sirop et que la

Vol. 65. — N” 6.
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première soil toujours deux lois moins résistante à la 
température que la seconde ; nous pouvons alors 
déduire d’une manière simple (pie l ’intensité de colo
ration dans la mélasse d’équilibre égale :

sirop B soit toujours deux fois moindre que l ’intensité 
de coloration du sirop, alors que sa résistance à la 
température est également deux fois moindre, on trou
vera pour la mélasse d’équilibre :

■1,2.10* 1 +  2 —  • 1 l/d p  1 

lUU.Oüü +  1/5 p

Le tableau ci-après indique les diverses valeurs de 
la coloration :

%  d’inverti — (5 0 -j— X
ÎÜO.OUO —  2/0 <1

%  N

100;

2.000
100,000 —  2/5 q—  100;

In tensité  de co loration  
(à l ’é ta l d 'éq u ilib re )

10 .000 12,5 1
20 .000 12,9 I
30 .000 13,4 I
40 .000 13,8 I
50 .000 14,2 1
0 0 .0 0 0 14, G I
70 .000 14,9 I
8 0 .000 15,3 I
9 0 .000 15 ,G 1

100.000 10,0 I
110.000 10.3 1
120.000 10,7 I
125.000 10 ,8  I

•

% cations monovalents 7.700
100.000 —  2/5 q

12 IIntensité de coloration : 1 ,2 .106 1 + 2 .  - - - ¡ q 1

100.000 +  ~  q

Ic i, également, on constate qu’au cas d’élimination 
de 80 %  N et de 80 %  de cendres, il ne se produit 
aucune accumulation de N ni de cations monovalents.

Nous allons maintenant examiner l'influence exercée 
par le sucre inverti, les colorants, les composés azotés 
et les cations monovalents sur la qualité du sucre livré 
et sur la marche de la fabrication.

Si l ’on se base sur le fait que les échangeurs d’ions 
de chaque cycle éliminent une même quantité de 
couleur et qu’en conséquence, dans le seul premier

cycle, ils réduisent la coloration à 1 ^ I, l ’intensité

de coloration à l ’ctat d’équilibre ne sera définitive 
qu’aux faibles valeurs de p.

Pour la désionisâlion du sirop B suivie de son retour 
au jus non concentré, on peut déduire des formules 
analogues. Désignons la quantité désionisée de sirop B 
par q et par q1 la quantité de sirop B transformée en 
sucre G et en mélasse ; on aura alors pour les quantités 
d’extrait sec :

Sirop +  sucre B +  sucre G +  q =  cuite A. 
ou 500.000 +  1/4 cuite A +  1/2 (1/4 cuite A — q) 
+  q —  cuite A.

Combinant avec q +  q1 =  1/4 cuite A et mélasse 
=  1/2 q, on trouve :

Mélasse =+00.000 — 2/5 q.

Si l ’on suppose, en outre, que le sirop B ait in itia
lement contenu 750 kg d’inverti, 2.000 kg N et 7.700 kg 
de • cendres sous forme de cations monovalents et, 
en outre, que l ’intensité de coloration du percolat du

Vol. 65. — N* G.
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a) Sucre inverti. —  L ’inlluence de la formation 
d’un pourcentage modéré (p. ex. 1,0 —  1,5 %  Bx) de 
sucre inverti sur la quantité produite de sucre blanc 
est nulle, puisqu’une telle quantité de sucre inverti 
remplacera, dans la mélasse, une quantité correspon
dante de saccharose.

La qualité du sucre blanc n’est pas non plus sensi
blement abaissée, bien que la résistance, pendant la 
cuite, de la couleur des solutions de sucre à l ’action 
de la température diminue à mesure qu’augmente 
le pourcentage, dans la solution, du sucre inverti. Ce 
phénomène est dû au fait que certains aminoacidcs 
peuvent donner, avec le fructose et les produits de 
décomposition de monosaccharidcs, une réaction don
nant naissance à des composés colorés (« browning- 
ellect »). La formation du sucre inverti à partir du 
saccharose pendant le processus d’échange d’ions est 
réalisée principalement par l ’activité élevée des ions 
hydrogène dans les pores du gel de l ’éehangeur de 
cations 11, activité qui correspond, dans le cas d’une 
régénération complète à l ’aide d’un acide, à l ’activité 
des ions hydrogène dans une solution 1-5 N  d’acide 
chlorhydriqué dans l’eau. On peut, d’ailleurs, dim i
nuer le pourcentage de sucre inverti formé en dim i
nuant la durée de contact avec l ’échangeur de cations II, 
autrement dit par une percolation plus rapide. Une

Sla
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baisse de température retarde sensiblement la trans
formation du saccharose en sucre inverti. C’est pour
quoi il est nécessaire d’effectuer toutes les percolations 
à 20-25°C au maximum. En outre, la concentration 
des sels dans la solution de sucre à désioniser exercera 
une influence sur la formation de sucre inverti, puisque, 
lorsque cette concentration augmente, l ’activité 
moyenne des ions hydrogène à laquelle sont exposées 
les molécules de saccharose par unité de durée de contact 
dans le filtre cationique et dans le filtre anionique, 
augmente aussi dans une certaine mesure.

b) Colorants. —  Une altération de la couleur de la 
cuite A peut, dans des conditions de fabrication par 
ailleurs égales, avoir pour effet une couleur « moins 
blanche » du sucre A. L ’accumulation de colorants 
dans les solutions de sucre se produit, dans la pratique, 
dans les processus de circulation traités ci-dessus dans 
une plus forte mesure au cas où, au moins pendant la 
percolation, n’a pas clé maintenu un point final de 
coloration injustifié du point de vue économique (de 
même, les points terminaux de 1 1/2 I pour la mélasse 
et I  pour le sirop B, pris pour bases dans les for
mules, ne peuvent d’ordinaire, pour des raisons éco
nomiques, être maintenus pendant B accumulation). 
Heureusement les colorants pour lesquels les échan
geurs d’ions ont le moins d’affinité, sont également le 
plus faiblement adsorbés par les cristaux de sucre.

Néanmoins, l ’accumulation de colorants pendant les 
processus de circulation donne lieu à de sérieuses 
difficultés.

c) Composés azotés. —  Ainsi que nous l ’avons déjà 
fait remarquer en a, les composés azotés (surtout les 
aminoacides, qui prédominent quantitativement dans 
les sirops) peuvent causer des difficultés en ce qui con
cerne la couleur. En outre, ils peuvent donner lieu à 
d’indésirables phénomènes de moussage dus à un 
abaissement de la tension superficielle, à la suite de 
leur absorption sur la surface lim ite liquide-air, 
ainsi qu’à une augmentation de la viscosité. L ’action 
de bactéries peut également entraîner la formation 
d’une mousse et une telle action est précisément faci
litée par la présence de composés azotés. Cependant, 
la diminution, dans les solutions en équilibre, du pour
centage des ions Ca, diminution à laquelle il faut 
s’attendre dans le cas d’une application normale du 
procédé d’échange d’ions, contrecarrera l ’augmenta
tion de la viscosité. On peut affirmer que l ’accumulation 
de composés azotés peut provoquer de sérieuses diffi
cultés de fabrication.

d) Cations monovalents. —• Les cations monova
lents sont fortement mélassigènes. Déjà Prinsen Geer- 
ligs avait indiqué que ce sont principalement les cations 
inorganiques qui gênent la cristallisation du sucre, 
apparemment en formant avec le saccharose des sels 
doublés très solubles dans l ’eau. Claasscn a montré 
que parmi ces cations, seuls les cations monovalents,

sic

tels que les ions K* et Na-, contribuent sensiblement à la 
formation de mélasse. Dans cet ordre d’idées, on peut 
admettre que chaque kilogramme de cendres carbo- 
natées de composition moyenne, éliminé de la mélasse, 
permet une cristallisation supplémentaire de 5 kg de 
sucre. En liaison avec le fait que les échangeurs d’ions 
éliminent en tout premier lieu les cations bivalents, 
lesquels ne sont que faiblement mélassigènes, on peut, 
lors de la réduction des cendres d’un sirop, à l ’aide 
d’échangeurs d’ions, à 10-30 %  de leur valeur initiale, 
considérer l ’élimination de 1 kg de cendres comme 
équivalente à la production supplémentaire de 4 kg 
de sucré.

Nous avons déjà montré que lors de la réduction 
des cendres carbonalées à 14 %  de leur valeur initiale, 
il  ne se produit aucune accumulation de cations mono
valents. On peut se demander ce qui arrivera si l ’on 
11e réalise pas cette élimination des cendres. Ainsi que 
nous l ’avons vu plus haut, il se produirait alors, à 
l ’élat d’équilibre, une mélasse contenant plus de 
cendres que ce n’avait été le cas avant la circulation 
du sirop désionisé. Étant donné que ces cendres re
tiennent, pour ainsi dire, le sucre dans la mélasse 
(voir ci-dessus), il s’ensuivrait que si l ’on porte la 
cuite C au même Bx, il y aura formation de plus de 
mélasse, de sorte que le quotient quantités produites 
de sucre C/mélasse baisse tout d’abord. I l en résulte, 
en fin de compte, qu’on obtient relativement moins 
de sucre A qu’il n’v a ueu de le prévoir en cas 
de désionisation et de retour à la ' circulation. Si 
l ’on élimine 86 %  des cendres initialement présentes, 
les échangeurs d’ions ne fixent, dans la pratique, que 
65-75 %  des composés azotés. Cela signifie qu’il se sera 
bien produit les quantités, calculées plus haut, 
de mélasse ayant une teneur normale en cendres, 
mais que cette mélasse sera relativement moins pure 
que ce n’avait été le cas avant l ’introduction des échan
geurs d’ions et que sa couleur sera également moins 
bonne.

Nous allons maintenant considérer parallèlement la 
désionisation et la circulation de la mélasse, du sirop B 
et du sirop A. Nous partirons de ce fait que les perco
lations sont toujours effectuées avec des sirops dilués 
à 25-30 Bx. Ceci signifie que, lors de la désionisation 
d’un pourcentage déterminé du sirop A ou du sirop B, 
il circule respectivement quatre et deux fois plus de 
matière sèche que lors de la désionisation d’un même 
pourcentage de mélasse. D’autre part, la concentration 
des impuretés dans le sirop A et dans le sirop B ne 
représente respectivement qu’un quart et une moitié 
de leur concentration dans la mélasse. Par conséquent, 
lors de la désionisation de la mélasse, le pourcentage 
de saccharose inverti au cours de la percolation dew a 
être moindre que lors do la désionisation du sirop B 
et du sirop A, au cas 011 la percolation s’effectue dans 
des conditions analogues (môme vitesse et même tem
pérature) (voir plus haut). On peut, en outre,- pi e-
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voir qu’un échangeur de cations I I  fixera, à partir de 
la mélasse, une même quantité (en poids) de cations 
qu’à partir des sirops B  et A, puisque cet échangeur, 
pour des raisons financières, n’est régénéré qu’au 
moment où il est sur le point d’atteindre son degré de 
saturation, et que la concentration des cations dans le 
liquide d’arrivée est sans effet sur la valeur de la capa
cité de saturation. La même remarque s’applique, avec 
une approximation suffisante, aux composés azotés, 
bien que, dans le cas de la mélasse, leur élimination 
soit un peu plus malaisée. Si donc on veut lim iter 
la quantité de mélasse livrée par une sucrerie, à un 
pourcentage déterminé, l ’installation nécessaire à cet 
effet, sera, dans le cas de l ’épuration du sirop' A, à 
peu près aussi importante pour l ’épuration du sirop B 
ou de la mélasse, si, dans le premier cas, la percola
tion doit être respectivement deux et quatre fois plus 
rapide. Bien qu’il soit possible de percoler le sirop À 
un peu plus rapidement que le sirop B et ce dernier, 
de même, tin peu plus rapidement que la mélasse, 
dans la pratique l ’installation nécessaire sera, lorsque 
l ’épuration portera sur le sirop A, la plus grande; 
elle sera plus petite lorsqu’elle portera sur la mélasse. 
En même temps, en cas de désionisation et de circu
lation de la mélasse, le processus de fabrication sera 
le plus souple, la totalité de la molasse obtenue par la 
cuite G pouvant alors être ramenée, d’une manière 
intermittente, dans ce processus. Une telle liquidation 
périodique, complète ou partielle, est —  et cette re
marque vaut, à notre sens, aussi bien pour l ’épuration 
du sirop B que pour celle du sirop A — absolument 
nécessaire, et cela d’autant plus que le pourcentage 
du sirop désionisé sera plus élevé et que l ’effet d’épu
ration de l ’installation d’échange sera moindre. De 
toute manière, des troubles de fabrication peuvent 
rendre la liquidation nécessaire. Dans le cas des sirops B 
et A, il s’ensuit que le poste de cuisson C ou les postes 
B et G, ainsi que le nombre des ouvriers nécessaires, 
doivent être suffisants pour permettre une telle liqui
dation anormale sans qu’elle entraîne, dans la fabri
cation, des difficultés insurmontables;

De même la perte de calories duc au fait que la per
colation doit être effectuée à 20°C, est, dans le cas de la 
mélasse, la plus faible. Toutefois, la coloration et le 
fait que Peau de désucrage provenant de l ’installation 
d’échangeurs d’ions destinée à être ramenée à la 
batterie de diffusion ou aux chaleurs, a une composi
tion très défavorable, posent, pour l ’épuration de la 
mélasse, des problèmes très difficiles à résoudre. Nous 
conclurons donc que, dans une sucrerie appliquant un 
système de circulation, on aura avantage à désioniser 
et à ramener au jus dilué le sirop B ou, au besoin, un 
mélange de sirop B et de sirop A, plutôt que la mélasse.

Comparons maintenant les aspects d’une telle épu
ration du sirop B avec les avantages et les inconvé
nients que présente la désionisation du jus non concentré 
ou du jus brut. La remarque faite plus haut, lors de la 
comparaison de la circulation des sirops B et A désio- 
nisés avec celle de la mélasse désionisée, vaut, à un 
degré encore plus grand, pour la comparaison de l ’épu
ration du jus non concentré avec celle de la mélasse. 
Le processus est relativement encore plus coûteux, la 
charge de sucre étant encore 2 fois supérieure à la 
charge lors de la désionisation du sirop A (en outre, 
le Bx in itial est sensiblement plus bas), mais, d’autre 
part, on évite complètement les phénomènes d’accumu
lation inhérents à la circulation. Nous avons l ’impres
sion que, du point de vue financier et économique, la 
désionisation du jus non concentré n’est possible que 
dans le cas d’une différence importante entre le prix 
de revient du sucre A et du sucre contenu dans la 
mélasse (0,15 —  0,20 ll./kg de sucre).

L ’épuration du jus brut est très séduisante, mais les 
difficultés chimiques et techniques qu’elle présente, 
et dont nous ne nous occuperons pas ici, sont telles que 
nous ne nous aventurerons pas à entreprendre une com
paraison directe au point de vue des prix.

L ’auteur tient à exprimer sa reconnaissance à la 
Société Industrieele Maatschappij Activit N.V., à Ams
terdam, pour l ’autorisation qu’elle lui a accordée de 
publier cet article.

V o l. 65. —  N* 6 . 
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Les analyses d'articles et de brevets n'expriment ni l'opinion de nos collaborateurs, ni celle 
de la Rédaction de la revue. Les informations qu'elles renferment sont toutes puisées dans 

les documents originaux, dont nous nous efforçons de dégager l'essentiel. 
Ces documents peuvent être consultés à la Bibliothèque de la Maison de la Chimie.

I n s t a l l a t i o n  e t  a m é n a g e m e n t  d e  l ' u s i n e
L eva  M. — Echange thermique à travers des tubes garnis.

— Intl. a. Engnn Chem., 1950. 42, N" 12, décembre,
2498-2501.
Etude du cas où le rapport des particules au diamètre 

du tube est grand. Dans ces conditions, les coefficients de 
transfert calorifique sont relativement élevés en comparai
son de ceux obtenus à l’aide de tubes où le rapport est 
plus faible. L ’augmentation de la grosseur des particules 
conduit à un abaissement de la chute de pression du fluide. 
Application des résultats à la catalyse par contact.

Livres
(Cote 214.217)
Wieoam) 11. —  Matériaux de construction mécanique.

Trad. par A. Bassettï. — I vol. 14X22, 4911 + 304 p.,
110 fig., 42 tabl., Dunod, éd.; Paris, 1951, br. : 1.320 fr.
L’auteur s’est donné pour but (et ce but a été atteint) 

de faire connaître à l’utilisateur de matériaux métalliques, 
non seulement les propriétés de ces substances mais, 
suivant leur origine et leur mode de fabrication, les limites 
de leur emploi et les domaines plus particuliers qui leur 
conviennent. Cela implique la connaissance des contraintes 
auxquelles elles seront soumises, et c’est pour pouvoir 
prendre les mesures susceptibles d’adapter la matière à 
l’emploi auquel on la destine qu’il est nécessaire de con
naître les procédés de fabrication et de traitement per
mettant d’obtenir les conditions les meilleures. Le livre 
n’est pas cependant un traité de résistance des matériaux 
ou la description détaillée de procédés de traitement ther
mique ; mais, en nous décrivant d’une façon sommaire 
les méthodes d’essai, les procédés de fabrication (soudure, 
brasage, fonderie, trempe, traitements thermiques divers), 
il nous montre justement, avec précision, ce que ces 
procédés apportent de modifications ou d’améliorations aux 
matières, et jusqu’à quelles conditions particulières peut 
aller leur utilisation. Les chapitres sur les aciers et les 
alliages sont remarquables à ce sujet.

Lestmétaux ne sont pas les seuls à élre étudiés, les 
matériaux plastiques et les matières céramiques com
mencent à être utilisés en construction mécanique, notam
ment, les résines synthétiques, cl on peut prévoir que leur 
emploi se développera de plus en plus.

L ’ouvrage est bien imprimé, en gros caractères faciles 
à lire. La. bibliographie, comme il se doit dans un ouvrage 
de ce genre, est extrêmement détaillée, et nous sommes 
heureux de constater que les références françaises n’ont 
pas été oubliées. p. p.

(Cote 91.534)
Deuiikm a . — Erfahrungsausch auf dem Gebiet des

cliemischen Apparatewesens. — 29,5 x 21, Dechema,
Francfort-sur-le-Main, 1950.
Ce bulletin de la Dechema se rapporte à la distillation 

et à la rectification des mélanges liquides au laboratoire. 
C’est, eu fait, un petit traité de distillation qui passe 
en revue, du point de vue à la fois théorique et pratique, 
les diverses méthodes de distillation utilisées au labora
toire, en employant des récipients de quelques centimètres 
cubes à quelques dizaines de litres. Chaque partie est 
étudiée séparément: bouilleur, colonne, condenseur, recti- 
ficateur. Appareils sans colonne avec dispositifs divers de 
condensation, établissement des courbes d’ébullition. Le 
rellux nécessaire pour une sépax-alion donnée, ainsi que 
le calcul du nombre de plateaux théoriques sont exposés 
clairement. Divers modèles de colonne (à plateaux ou à 
remplissage) sont décrits. Les avantages et les incon
vénients des colonnes mobiles sont étudiés à fond (colon
nes tournantes). Une partie importante est consacrée aux 
appareils de mesure (température, reflux, débits, etc.) 
ainsi qu’à la description des dispositifs pratiques pour 
réaliser ces mesures. L’isolation calorifique des colonnes 
est étudiée et discutée (double enveloppe à vide, isolation, 
circulation de fluide à température constante, chauffage 
électrique). On a traité copieusement la distillation azéo- 
tropique, extractive et à basse température. Ce bulletin 
se termine par les méthodes, d’essai des colonnes et les 
moyens d’apprécier leur pouvoir de séparation.

Ou peut dire que ces feuillets, présentés comme échanges 
d’expériences entre les chercheurs, numérotés suivant une 
classification apparemment décimale, seront, d’une aide 
considérable à la fois pour l’enseignement et la recherche. 
Une bibliographie copieuse (presque exclusivement alle
mande d’ailleurs) permettra de se reporter aux sources.

p. p .
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XXX IX .

S O C I É T É  D E S  U S IN E S  C H IM IQ U E S

RHÔNE-POULENC
Société Anonyme au Capital de 2.105.000.000 de francs 21, rue Je a n - G o u jo n , 21 — P A R I S  (8°)

PRODUITS CHIMIQUES 
POUR USAGES  

PHARMACEUTIQUES
( su i i e )

Quinine base codex I884.
— bromhydrate codex 1884.
— — — 1937.
— (bi) bromhydrate codex 1884.___ _  __ 1937.
— chlorhydrate codex 1884.
— — — 1937.
— (bi) chlorhydrate codex 1884.
— —  —  1937.
— chlorhydrate et urée.
— chlorhydrosulfate.
— citrate.
— éther carbonique neutre.
—• éthylcarbonate.
— ferrocyanure.
—• formiate.
—• glycérophosphate.
— hypophosphite.
— lactate.
— phosphate.
— salicylate.
— sulfate codex 1884.
—• sulfate codex 1937.
— (bî) sulfate.
— tannate codex 1884.
—• valérianate.

Quinidine pure pptée.
— pure crist.
—• chlorhydrate.
—• sulfate.

Quinoîdine pure.
Résorcine codex.
Rhodine lourde petits cristaux.

— moulinée.
Rhodochrome.
Rhodosept.
Salicylate de méthyle.

—• de sodium crist. codex.
—  — pulv.

Salol crist.
— mouliné.

Scurocaïne base.
— crist. légère.
— —  lourde.
—• benzoate.
— chlorhydrate (v. scurocaïne

crist. légère ou lourde). 
Scurocaïne nitrate.
Scurol.
Sodium acétate pur crist.

— acétylanilarsinate.
— anilarsinate.
—• arséniate crîst. codex,

benzoate.
— bromure.
— cacodylate.
—* camphosulfonate.
— carbonate neutre crist. codex.

— chlorate pur crist.
—• chlorure crist. codex.
— citrate acîde (monosodique).
— fluorure neutre purifié pulv.
— formiate.
—• glycérophosphate.
—• hyposulfïte pur crîst.

—  pur pulv.
— îodate.
—- îodure.
— lactate 60 % .
— mandélate.
—• méthylarsînate crîst.
— nitrate purifié crist.
— — crist. codex.
— salicylate.
— silicate pur fondu pulv.
—• sulfate pur sec.
—  (bi) sulfite pur liquide 28° codex.

Dté 1,24.
— sulfophénate.

Soufre en fleurs lavé codex.
—  ̂ ppté.

Strontium bromure.
— glycérophosphate.
—- îodure.
— lactate codex.

Terpine hydratée crist. codex.
— — pulv.

Theobromine codex.
— S.
— lîthique.
— et calcium salicylate.
— e!‘ lithium benzoate.
— et lithium salicylate.
— et sodium acétate.
— et sodium benzoate.
—• et sodium salicylate.

Theophylline.
—• éthylènediamîne.

Theophylline (mono) éthanolamîne. 
Thiosînamine codex.
Tribromophénol.
Vanadium arsénïate 10 % .

—• chlorure 50 % .
Vératrol crist.
Vitamine D crist. 40 millions U.l. au gram

me.
Vitamine solution alcoolique à 2 millions 

U.l. au cc.
Vitamine PP.
Zinc peroxyde.
—• sulfophénate purifié crist.

•

PRODUITS 
POUR PARFUMERIE 

ET SAVONNERIE
PR O D U ITS CH IM IQ U ES D ÉFIN IS
Acétate d'anîsyle.
Acétate de benzyle parfumerie.
Acétate de cînnamyle.

Acétate de cîtronnellol.
Acétate de géranyle.
Acétate do linalyle Brésil.
Acétate de linalyle Cayenne.
Acétate de phényléthyle.
Acétate de rhodinol.
Acétate de styrallyle.
Acétate de terpényle.
Acétate do vétyvéryle.
Acétophénone.
Acide phénylacétîque pur.
Alcool anîsîque.
Alcool benzylique parfumerie.
Alcool cinnamique.
Alcool phényléthylique.
Alcool phényléthylique purissîme.
Aldéhyde alpha amylcînnamîque.
Aldéhyde octylique C. 8.
Aldéhyde décylique C. 10.
Aldéhyde undécylique C. I I.
Aldéhyde undécylénique C. II.
Aldéhyde laurîque C. 12.
Aldéhyde myrîstîque C. 14.
Aldéhyde pêche C. 14 (undécalactone) 
Amandol.
Aubépine liquide.
Benzoate de benzyle parfumerie.
Benzoate de méthyle.
Benzylidèno acétone,
Bromélia ou néroline.
Cinnamol.
Citral O.
Citral P.
Cîtronnellol extra.
Coumarîne rhodîa garantie pure 100 % . 
Coumarîne F.
Diacétine parfumerie. 
Diméthylhydroquînone.
Dîphénylméthane.
Eugénol.
Feuilles de violette R.P.
Géraniol extra.
Géraniol 109.
Hélîotropîne cristallisée. 
Hydroxycitronnellal.
Hydroxycîtronnellal C.
Iso-Eugénol.
Linalol Cayenne.
Linalol Brésil.
Méthylacétophénone.
Méthylcoumarine.
Méthylparacrésol.
Musc B.R.B.
Nérolîne.
Oxyde de phényle parfumerie. 
Paraoxybenzoate de méthyle parfumerie. 
Paraoxybenzoate de méthyle sodé. 
Phénylacétate d'amyle.
Phénylacétate de butyle.
Phénylacétate d'éthyle.
Phénylacétate de méthyle.
Phtalate d'éthyle parfumerie.
Propionate de benzyle.
Propionate de terpényle. 
Rhodîarome-Supervanillîne rhodîa.

à co n server et à su iv re
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S o c . A n . des A p p a re ils  C entrifu ges
BREVETS " S H A R P L E S "

94, Rue d'EsHenne-d'Orves, RUEIL-MALMAISON 
Téléphone : Malmaison 0 9-10  à  12

QUE L QUE S - UNE S  DES NO MB R E US 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 ”

HUILES ISOLANTES
Entretien des huiles de transformateurs, mise à huile 
des transformateurs et disjoncteurs à très haute tension, 
régénération des huiles claquées (voir notice spéciale).

HUILES MINERALES
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).

HUILES MINERALES CARBURANTES
Clarification des gas-oil et fuel-oils avant leur admis
sion aux fours ou aux moteurs. Séparation des émulsions.

HUILES VEGETALES
Séparation de l'huile d'olive des margines (voir notice 
spécialo). 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.

HUILES ET GRAISSES ANIMALES
Lavage, clarification, déshydratation. Procédé continu 
pour la neutralisation.

HUILES DE CUISSON ET HUILES DE COUVERTURE
Clarification des huiles de couverture. Clarification et 
entretien des huiles de cuisson.

JUS 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 ARTIFICIELS
Clarification de la viscose et des soudes avant et 
après trempage. Clarification des soudos d'égouttage 
et de pressage.
Clarification sélective de la viscose et des acétates de 
cellulose après incorporation des délustrants.

COULEURS D’IMPRESSION
Clarification sélective des couleurs d'impression.

SOLYANTS DE NETTOYAGE A SEC
Entretien continu des benzines, trichloréthyîène, or
thosol, etc.

VERNIS ET PEINTURES
Clarification des vernis incolores, gras et cellulosiques. 
Clarification sélective des peintures (voir notice 
spéciale).

SUINTINE
Extraction de la suintine neutre dans les eaux de lavage 
de laines (voir notice spéciale).
Etc., etc.

Clarification des liquides, séparation continue 
des liquides non miscibles et des émulsions

LA PLUS GRANDE FORCE CENTRIFUGE 
RÉALISÉE INDUSTRIELLEMENT



C o m b u s t i b l e s .  P r o d u i t s  d e  d i s t i l l a t i o n  
e t  d e  p y r o g é n a t i o n

C o m b u stib les  solides en général

Brevet
Ma r in es«) N. — Dessiccation de la tourbe par électro-osmose 

et thixotropie. — lî. F. N" 973.710. 22.11.41, 20.9.00,
14.2.01.
La tourbe est entraînée par une vis sans fin dans un 

espace cylindro-conique constitué par deux électrodes et 
l’espace de plus en plus étroit laissé entre ces deux élec
trodes imprime à la tourbe une compression de plus en 
plus accentuée jusqu’à la sortie de l’appareil. On supprime 
¡’effet d’engorgement électrostatique par inversion intermit
tente de la tension appliquée.

IU smussen G. 0 . - -  Installation pour le traitem ent ther
m ique de la  tourbe, du lignite et des m atières analogues. 
— B.F. N° 973.846. 20.10.48, .20.9.30, 15.2.51.
La matière est acheminée le long d’un parcoure en zig

zag (p. ex. transporteur à courroie) de haut en bas à tra
vers une tour de séchage tandis qu’un milieu gazeux de 
séchage passe sur la matière et est extrait de la tour en 
des points convenables pour être réchauffé et réintroduit 
dans la tour; celle dernière est divisée en deux ou plu
sieurs chambres au moyen d’une ou de plusieurs cloisons 
horizontales, chaque chambre ayant son circuit particulier 
pour le courant gazeux de séchage.

Pyrogénation du bois

Brevets
De  Monge P. L. et A scen cio  IL R. — Perfectionnements 

apportés aux procédés et aux fours de carbonisation, 
notamment à ceux pour l'obtention du charbon de bois. 
— B.F. N° 974.097. 13.12.41, 27.9.50, 19.2.51.
La carbonisation est réalisée en deux phases distinctes, 

comportant une chauffe préalable modérée dans une cornue 
placée au-dessus d’une autre cornue en cours de carboni
sation définitive, chauffée fortement par les gaz provenant 
de Cette carbonisation. Les deux cornues sont amovibles et 
leurs positions respectives sont susceptibles d’être inversées 
dans un plan vertical par déplacement angulaire autour 
d’un axe central et horizontal.
T u r pin  F. R. — Perfectionnements aux dispositifs assurant 

le dégoudronnage et la condensation des produits pyro
ligneux provenant des fours de distillation et de carboni
sation du bois. — B.F. N° 974.117. 19.12.41, 27.9.50,
19.2.51.
Les Iubcs dégoudronneurs sont pourvus, à l’intéreur, 

d’une cheminée axiale communiquant, à la base et au 
sommet, avec deux conduits dont les extrémités, ouvertes, 
sont solidaires du tube dégoudronneur lui-méme de façon 
à former, à l’intérieur de ce tube un circuit de passage 
pour l’air extérieur. Les vésicules des goudrons sont accro-

cliées et fixées cl la condensation des produits gazeux se 
trouve amorcée. Le système condenseur comporte deux ou 
plusieurs faisceaux tubulaires susceptibles d’être montés 
séparément sur le bâti-support, la tète du condenseur et 
ce bâti présentant d’autre part, un joint hydraulique par
ticulier pour chacun des faisceaux tubulaires. Chacun des 
éléments tubulaires de ces faisceaux présente, dans le sens 
de la hauteur, une série d’ondulations profondes.
Vermohel V. F. A. —Appareillage pour la récupération des 

goudrons provenant de la distillation du bois dans les 
fours de carbonisation dérivés des meules- — B.F. 
N° 974.175. 8.1.41, 27.9.50, 19.2.51.
On interpose sur les cheminées de tirage des dispositifs 

combinés de chicanes et de filtres obligeant les fumées 
à parcourir un chemin sinueux et à se diviser de telle 
sorte que les vésicules de goudrons puissent se déposer et 
s’égoutter, sans toutefois freiner le dégagement gazeux à 
l’air libre.
L ongchambon H. — Procédé de carbonisation, dispositifs de 

four à carboniser et de conduite automatique des opé
rations.— B.F. N® 974.215. 9.5.41, 27.9.50, 20.2.51.
On récupère les calories des fumées et des sous-produits 

condensables par passage en tirage naturel, sur une masse 
de bois, des fumées provenant d’un four de carbonisation 
à foyer interne ou avant-foyer.

C h a u f f a g e ,  é c l a i r a g e ,  g r a i s s a g e
Lubrifiants

Snyder R. E. et Ct-ARK R. 0. — Dosage photométrique des 
phénols. Application à des mélanges de nouvelles huiles 
de graissage. — Analrjt. Chemistry, 1950. 22, N“ 11, no
vembre, 1428-1431.
L’emploi de composés phénoliques, comme agents d’ad

dition dans les huiles de graissage, pour inhiber l’oxyda
tion, est largement répandu dans l’industrie du pétrole. 
Jusqu’à présent, les méthodes photométriques de dosage 
des phénols comportaient une extraction préalable des 
agents colorants. Dans l’essai proposé, on traite l’huile 
directement avec une sol. d’ac. phosphomolybdique dans 
l’alcool amylique et le bleu de molybdène obtenu est 
extrait et intensifié simultanément "à l’aide d’une sol. 
ammoniacale d’alcool amylique-éthylèneglycol. Cette réac
tion colorimétrique a été appliquée avec plein succès au

Vol. 65. — N» 6.
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dosage de nombreux phénols dans des mélanges d’huiles 
lubrifiantes, avec une approximation de ± 5 %.

Brevet
C ompagnie F rançaise d e  R a ffin a g e  (S. A.). — Utilisation 

des huiles de schiste pour la production d’huiles de grais
sage, de dérivés chimiques et de gas oil. — B.F. 
N» 973.167. 3.7.41, 13.9.50, 8.2.51.
On fait réagir sur l’huile convenablement débarrassée 

de ses bases et de tout ou partie des phénols et acides, 
les insalurés contenus dans l’huile, soit sur eux-mêmes 
(par polymérisation), soit sur les aromatiques (ou même 
les naphténiques) contenus dans l’huile ou ajoutés à 
celle-ci, les carbures saturés pouvant, après halogénation 
également être mis en réaction.
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Com bustion dans les moteurs

S m ith  V. A., Dela n ey  W. E., T ancig AV. J. et B a il ie  J. C. — 
Détermination rapide du plomb tétraétliyle dans l’es
sence pour aviation. — Anahjt. Chemistry, 1950. 22, 
N° 10, octobre, 1230-1231.
Méthode basée sur la réaction du nitrate d’argent alcoo

lique avec le plomb-tétraélhvle de manière à produire de 
l’argent métal. Cet argent, en suspension colloïdale, peut 
être dosé par des méthodes turbidimétriques avec l’aide 
d’un colorimèlre photoélectrique. Le procédé est applica
ble à la détermination de la teneur en plomb-tétraéthyle 
des essences pour avions et des carburants adoucis au chlo
rure de cuivre, mais ne convient pas pour les carburants 
impurs ii cause de la perturbation provoquée par le soufre 
ou les polysulfures.
C alingaf.r t  G. et Autres. — Détermination du plomb-tétra

éthyle dans l'essence de pétrole par absorptiométrie des 
rayons X. — Analyt. Chem istry, 1950. 22, N” 10, octo
bre, 1238-1248.
La sensibilité des mesures d’absorption aux variations du 

voltage exige de maintenir le voltage primaire constant à 
0,1 près. On indique les dispositifs nécessaires pour obte
nir cette constance, ainsi que d’autres modifications appor
tées au photomètre à rayons X de la « General Electric ». 
La sensibilité des mesures de l’absorption des échantillons 
d’essence, aux variations du voltage, devient dix fois moin
dre par introduction d’un bloc de polystyrène dans le rayon 
de référence. Les chiffres obtenus pour le plomb-tétraéthyle 
dans l’essence montrent que la méthode permet d’en déce

ler 0,01 cm3 par gallon (4,54 !.). La présence du soufre 
nuit à sa précision.
IIansen K. A., Parks T. D. et Lykkiîn L. -— Détermination 

polarographique rapide du plomb-tétraéthyle dans l'es
sence de pétrole. — Anahjt. Chemistry, 1950. 22, N° 10, 
octobre, 1232-1233.
On dissout la prise d’essai et décompose le plomb-tétra

éthyle dans du cetlosolve anhydre contenant IIC1 et on 
détermine directement par le polarographe les ions PI) 
dans la solution. Le procédé est applicalde aux essences 
en renfermant de 0,5 à 8 cm3 par gallon (4,5435 1.) et est 
généralement exact à 3 % près de la teneur en Pb pour 
les mélanges fraîchement préparés. Les vieilles essences 
contenant de hautes concentrations en carbures non satu
rés et en peroxydes peuvent donner des erreurs appré
ciables. Une simple détermination demande env. 30 min., 
mais on peut en faire cinq en I heure.

Of f u t t  E. B. et Soito L. V. — Polarographe à, lecture 
directe pour le dosage du plomb-tétraéthyle dans l'es
sence de pétrole. — Analyt. C hem istry, 1950. 22, N» 10, 
octobre, 1234-1237.
L’essai très satisfaisant de l’antimoine comme ion de 

contrôle dans la détermination palographique du plomb a 
rendu possible la construction d’un instrument permettant 
la lecture directe, sur un cadran, de la concentration en 
plomb d’une essence, l’électrode à goutte de mercure étant 
polarisée dans l’extrait chlorhydrique de l’essence.

P r o d u c t i o n  e t  a p p l i c a t i o n s  d u  f r o i d
G i.a seii H. — Extraction de l ’eau contenue dans l’air. (Ré

cupération au moyen du froid, d’une vapeur contenue 
dans un mélange vapeur-air). — Arch. qcs. Warmetechn.,
1930. 1, N° 10, 214-221.
Il s’agit de déteiTniner le travail minimum nécessaire 

pour séparer la vapeur d’eau (ou autre) contenue dans l’air. 
Ce travail est déterminé quand la vapeur d’eau est liqué
fiée d’une façon réversible. Si la vapeur possède une pres
sion à T„, il faudra la comprimer d’abord jusqu’à la 
pression de saturation à T„, puis la liquéfier et porter le 
liquide à la pression d’origine. Le travail de compression 
seul compte réellement, car le travail de liquéfaction 
n existe pas et la dernière partie est si faible qu’elle est 
négligeable. On aura ainsi le travail minimum. (Lrrun .= 
R.T. lnpd„/pa). On voit qu’il dépend de l’humidité relative. 
Ln récupérant l’eau par le froid il est évident qu’on ne 
pourra enlever la totalité de la vapeur, mais 1 air une 
fois considérablement desséché est recyclé ; ainsi aucune 
perte n aura lieu. On procède de la façon suivante : l’air 
est légèrement comprimé, prérefroidi dans un échangeur 
par 1 air froid venant du séparateur d’eau puis dirigé sur 
1 évaporateur d’une machine frigorifique ou l’eau est 
séparée et extraite.̂  11 revient ensuite au premier échan
geur pour prérefroidir l’air à dessécher. A la sortie, un 
aspirateur le renvoie dans l’appareil où il doit se rechar
ger de la vapeur à récupérer. Le travail de la machine à 
froid et des échangeurs peut être facilement déterminé au 
moyen du diagramme entropique (S-T). Ou voit alors 
que le travail nécessaire à la séparation du liquide dépend 
île la temp. à laquelle l’air est refroidi, de la différence 
de temp. entre l’air chargé et l’air séché à l’extrém ité  
chaude de 1 ccharigcur cl d’un certain rendement qui 
mesure la résistance a la transmission de la chaleur dans 
1 évaporateur et le condenseur de la machine frigorifique.

Livres
(Cote 21 G.665)
G ôttsche G. et P o h l m a n n  W. — Formulaire du Frigo- 

riste. Trad. de l’allemand par R. Guiems. 3" éd. — 
1 vol. 14 x 22, XIV + 526 p., 195 f ig .,  190 labl., Dunod, 
éd., Paris, 1951, rel. toile: 2.450 fr.
Une nouvelle édition française du formulaire allemand 

de Gôttsche vient de paraître. Elle est malheureusement 
restée fidèle au modèle de la première édition allemande, 
qui date de plus de 50 ans. D’après le texte de 1951, 
il ne semble pas que des progrès immenses aient été 
réalisés depuis celte époque en technique frigorifique. La 
diversité des notations et des symboles est restée la règle, 
alors que les fhermodynamiciens et les frigorisles ont 
utilisé une unification et une standardisation des sym
boles. A la fin du 19? siècle, l’activité du frigoriste était 
limitée à peu près à la fabrication de la glace, à la con
servation des denrées périssables et à quelques appli
cations industrielles. Aujourd’hui cette activité s’est consi
dérablement étendue aux fabrications les plus diverses et 
dans le domaine des températures elle atteint le voisi
nage du zéro absolu. Le formulaire ignore tout cela et 
reste limité à la fabrication de la glace et à l’entreposage. 
Il est. inimaginable que dans un formulaire du frigoriste 
1951. il né soit pas lait, mention de l’effet Joule-Thomson, 
qui est universellement appliqué pour la réalisation des 
très basses températures (air liquidé, hydrogène liquide, 
hélium liquide). L ’industrie de la liquéfaction et de la 
séparation des mélanges gazeux et des produits du pétrole 
est une grosse consommatrice de machinés frigorifiques ; 
on n’en parle pas. La fonction enthalphie est ignorée. Les 
diagrammes entropie-température et enlhalpie-Iog yr sont 
indispensables pour l’élude des machines frigorifiques; il
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n’en est publié aucun. Rien non plus sur les pompes à 
chaleur et si peu sur le conditionnement de l’air. Une 
description est donnée des premiers appareils hermétiques 
de faible puissance (1906) (encore utilises d’ailleurs), 
mais absolument rien sur les appareils ménagers ou com
merciaux, si répandus aujourd’hui. Les règles d’essai des 
machines frigorifiques sont trop écourtées, mais il y a 
plusieurs pages en petit- texte sur les conditions d’instal
lation des machines frigorifiques en Allemagne d’avant 
la guerre.

11 reste que la fabrication de la glace en mouleaux 
est bien étudiée, condenseurs et évaporalcurs sont assez 
à la page. Les procédés de fabrication rapide de la glace, 
espoir des inventeurs, sont trop peu développés. 11 faut 
dire que pour ceux qui se confinent dans la fabrication 
de la glace ou l’entreposage ce livre peut encore rendre bien 
des services. 11 est solidement relié et de bonne présen
tation. r. p.
(Cote 10.272)
Martel R. — Formulaire du Froid. 2' éd. — 11. x 15,S,

V II + 303 p., 94 fig., Technique et Vulgarisation, éd.,
Paris, 1930, cart. avec reliure métall. : 493 fr.
Ce petit livre, sous un aspect modeste et un format 

de poche, est cependant un des plus précieux et des 
plus pratiques pour le frigorisle. Il est consacré presque 
exclusivement à la description des petits appareils frigo
rifiques, appareils commerciaux ou ménagers, qui se pré
sentent, à nous sous forme de simple armoire étincelante 
où l’on ne décèle aucun mécanisme et qui cependant 
maintient it son intérieur une température suffisamment 
basse pour la conservation des denrées périssables. Ces 
appareils marchent automatiquement, s’arrêtent ou se 
mettent en route sous la seule influence de la température 
et tout cela peut paraître un mystère. C’est ce mystère 
que ce petit livre nous dévoile, étudiant chaque point en 
particulier : moteur, compresseur, condenseur, évapo-
rateur et surtout les dispositifs qui les gouvernent. Les 
appareils à absorption n’ont pas été oubliés. Avec clarté, 
simplicité, illustrés de figures nettes et précises tous ces 
appareils sont décrits, et aussi les méthodes permettant, 
en cas de panne ou d’irrégularité, de tout remettre rapi
dement en étal. Les parties électriques (automatisme et 
parties motrices) sont particulièrement étudiées car elles 
sont les plus sensibles. Nous croyons que rien n’a ôté laissé

Eaux

Mater F. .1. — Addition de fluorure aux eaux potables. —
SouthwesL W atcr Wl;s ■!.„ 1930. 32, N° 9, décembre, 4-7 
cl 23-29.
Les fluorures contenus dans l’eau sont l’agent causal 

de la carie dentaire. Lésions importantes pour une teneur 
supérieure à 0,6 %, lésions courantes pour une teneur com
prise entre 0,1 et’0,6 %. D’autre part, il a été constaté 
que la présence de 0,1 56 de fluorures naturels dans l’eau 
est suffisante pour diminuer le nombre de caries dentaires 
de plus de 60 %. On se livre à des études pour démontrer 
que cette réduction peut être apportée par les fluorures 
synthétiques. La concentration, variable suivant les régions, 
tourne aux environs de 0,1 56- 

Différents fluorures sont utilisés (sodium, potassium, ma
gnésium), mais les meilleurs résultats semblent être obte

dans l’ombre et que ce petit livre, destiné surtout au pra
ticien et au dépanneur, sera, pour l’ingénieur exploitant 
de grandes installations, d’une aide aussi grande, et. en 
lui montrant à quelle perfection ¡’automatisme des petites 
installations est arrivé, lui donnera certainement le désir 
de faire quelque chose de semblable dans les grandes.

p. p.

(Cote 216.030)
Mironneau L. — Fabrication de la glace. Glace hydrique,

glace eutectique (Encyclopédie du Froid). — 1 vol.
16 X  25, 427 p., 209 fig., J.-IÎ. Raillière et Fils, éd.,
Paris, 1951, br. : 2.000 fr.
L’Encyclopédie du Froid du Dr Piettre vient de s’en

richir d’un nouveau volume: la « Fabrication de la 
Cdace. Glace hydrique et eutecLiquc ». C’est un des meil
leurs livres qui aient paru sur ce sujet bien spécial. 
L ’auteur décrit et étudie tous les aspects particuliers de 
cette fabrication. Chaque partie est étudiée et calculée 
avec précision, permettant à l’ingénieur constructeur ou 
exploitant de se placer dans les meilleures conditions de 
fabrication. Nous noterons surtout l’étude des mouleaux, 
des bacs à glace, des évaporalcurs, ainsi que des dispo
sitifs mécaniques, accessoires indispensables de la bonne 
marche (avancement des mouleaux, ponts roulants, bacs 
de démoulage, culbuteurs, etc.). Il sera facile, après ces 
descriptions et ces calculs, d’établir un bon projet de 
fabrique de glace ; des données pratiques sur la cons
truction des évaporalcurs et la transmission de la chaleur 
apporteront l’ingénieur une aide précieuse. On reconnaît 
un praticien très averti à l’énumération des précautions 
indispensables au bon entretien des mouleaux, question 
qui reste le point sensible du coût de fabrication. Les 
nouveaux procédés de fabrication rapide de la glace ont 
été succinctement décrits, pour apprendre au chercheur 
que le domaine des perfectionnements est toujours lar
gement ouvert. Une étude sur les mélanges eutectiques, 
illustrée d’un diagramme de Merkcl (enlhalpic-conccn- 
tration), permettra de trouver le mélange qui conviendra 
le mieux pour répondre à un besoin de froid instantané.

Le livre est imprimé sur un beau papier, avec dessins, 
schémas, figures d’une parfaite netteté ; dans ce domaine 
tout spécial, il rendra les plus grands services à l’ex
ploitant. r- r

Eaux
potables

nus avec le fluorure double de sodium et de silicium 
Na,SiF„

Lé point d’admission est très important, les fluorures ne 
devant pas être introduits avant des opérations de traite
ment risquant de les détruire. Les fluorures n’ont pas 
d’effets notables sur le goût, l’odeur, la couleur, le pli.

T r ex iii.e y  D ean IL — Les progrès de la fluoruration. —
J. Amer. W alcr W ks Ass., 1931. 43, N° 1, janvier, 17-23.
Résumé des études faites à ce jour sur la fluoruration 

cl des résultats obtenus avec des eaux à différentes con
centrations en fluorures. Etude de l’influence rlimalo- 
logique sur la concentration en fluorure. Essais d’emploi 
de fluosilicales.
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Eaux de chaudières

S ta n isa v ltev ic i L. — Sur la décomposition thermique des 
solutions de bicarbonate. —  Schweiz. A rc h , an gcw . TFtss.
u. Techn., 1931. 17, N° I, janvier, 2G-30.
Dans la technique du détartrage des eaux, on utilise 

souvent une première phase de réchauffage pendant la
quelle l’ac. carbonique du bicarbonate peut être partiel
lement dégagé, ce qui a pour effet d’obtenir une eau déjà 
appauvrie en sels. Il y a donc intérêt à connaître jusqu’à

quel point l ’ac. carbonique peut être enlevé. Il faut, pour 
enlever la totalité de l’ac. carbonique (à l étal de bicar
bonate), chauffer jusqu’à I00°C. Il faut aussi que le chauf
fage dure au moins 1 h. pour que cel acide soit complè
tement dégagé. Si les temp. de chauffe sont inférieures 
à I00°C, on n'arrive pas à l’expulsion totale. Une chauffe 
à 90°C n’enlève, après une heure, que 60 % ; à 80”C seu
lement, 50 % ; à 60°C, 35 % et à 40°C à peine, 30 %.

Eaux résiduaîres

I I e u iu îu îk ia n  II. el S m ith  M. 11. — La désinfection de l'eau 
d’égout au moyen du chlore. I. Expériences de labora
toire sur l'effet de l’addition de chlore sur les organismes 
coliformes résiduels. — Sewaqe a. Industr. Was tes, 1950. 
22, N® 12, décembre, 1509-1517.
On détermine dans des eaux d’égouls fraîches ou vieilles 

et dans des effluents de filtres de ruissellement la quantité 
de chlore nécessaire pour produire un effluent à nombre 
donné d’organismes coliformes résiduels, en fonction du 
temps de contact, do la dilution de l’eau, du nombre initial 
d’organismes coliformes et de la concentration de la solu
tion chlorée.

Les résultats sont très variables, même avec des eaux de 
même origine. Plus le nombre d’organismes coliformes 
résiduels est faible, plus le taux de chlore nécessaire aug
mente. L’augmentation du temps de contact diminue peu 
la quantité de chlore nécessaire. Il faut plus de chlore pour 
traiter les eaux vieilles. Les houes activées et les effluents 
de filtres de ruissellement exigent presque le même taux 
de chlore que les eaux. La dilution des eaux diminue le 
temps de contact.

He u k e i .ek ia n  H. e l Day  R . V. —  La désinfection de l’eau 
d’égout par le chlore. II. La méthode et l’uniformité de 
la répartition du chlore dans les installations de trai
tement de l ’eau d’égout. — Sewage a. Industr. Wastes,
1931. 23, N" 1, janvier, 47-53.
On a étudié la répartition du chlore dans des chambres 

de mélange et des bassins de contact. Les échantillons pris 
à des hauteurs différentes montrent que la répartition n’est 
pas uniforme, les eaux de surface n’étant que très peu chlo
rées. La turbulence dans les conduits des bassins n’est 
normalement pas assez forte pour donner un bon mé
lange. On y remédie en rapprochant la chicane du fond. 
On peut aussi obtenir une bonne répartition dans des 
chambres de mélange peu profondes où les débits de deux 
conduits se rencontrent, créant ainsi une turbulence suf

fisante. Une telle turbulence ne nécessite aucun moyen 
mécanique spécial.

" B u t ts  P. G., Gaiileu A. R. et Mellon M. G. — Résidus indus
triels. Dosage colorimétrique des métaux dans l ’eau 
d’égout et dans les résidus industriels. — S nuage a. 
Industr. Wastes, 1930. 22, N" 12, décembre, 1543-1562. 
Avant tout essai les eaux sont mises à digérer avec un 

acide (nitrique, sulfurique ou perchlorique) pour destruc
tion des matières organiques.

On détermine qualitativement par stiiliréaclion : Cd par 
une sol. d’iodurc de Pe (2.2’dipyridine) ou par une sol. de 
sel de Rcineckc à 2 % de thiource (sensibilité 1/1.000).

Cr par le diphénylearbazide en présence de persulfate 
d’ammonium et nitrate d’argent (sensibilité 0,8/1.000).

Cu par la dithiooxamide alcoolique en présence d’ac. nu- 
ionique et d’élhylènediamine (sensibilité 2/1.000).

Fe par la 1-lO.phénanthroline alcoolique en présence de 
chlorhydrate d’hydroxylamine et d’acétate de sodium (sen
sibilité 1/1.000).

Pb par la dithizone dans CCI, en présence de chlorhy
drate d’hydroxylamine, d’ammoniaque et de cyanure K 
(sensibilité 0,8/1.000).

Mn par une soluüon salurce de AgNOj additionnée de 
NILOH (sensibilité 1/1.000).

Ni par la diméthylglyoxime dans l’acétone en présence 
de carbonate d’ammonium (sensibilité 1/1.000).

Zn par la dithizone de CCI, en présence de CS2, de 
diéthanolamine et d’acide acétique (sensibilité 0,8/1.000).

Quantitativement, on opère au spectrophotomèlre en 
employant pour Cd une sol. de dithizone, pour Cr une sol. 
alcoolique de diphénylearbazide, pour Cu une sol. de di- 
élhanolamine et de CS2 dans l’alcool méthylique, pour Fe 
une sol. de i-10-phénanlhroline tamponnée par l’acétate, 
pour Pb, une sol. de dithizone, pour Mn, détermination du 
permanganate formé par l’oxydation de Mn par le perio- 
date en sol. acide; pour Ni on emploie la 1-2-cycloheplane- 
dionedioxime (heptoxime), pour Zn une solution de dithi
zone.

H y g  i è n e
H yg  iène i

S e p c iia t . — Le sulfocarbonisme. — Méd. d’Usine, 1931. 13, 
N° 1, janvier, 3-18.
Le sulfure de carbone provoque une affection profession

nelle bien particulière que l’on désigne sous le nom de 
sulfocarbonisme. On admet que le seuil de toxicité du sul

dustrielle

fure de carbone à ne pas dépasser est de 0,1 mg/par litre 
d’air. Les principales industries exposant au sulfure de 
carbone sont l’extraction des huiles animales ou végétales, 
l’épuisement des tourteaux et des graisses oléagineuses, la 
vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de la viscose.
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L’intoxication aiguë se manifeste sous deux aspects suivant 
qu’elle présente un syndrome neurologique pur ou un 
syndrome neuro-digestif. L’intoxication subaiguë traduit 
une imprégnation profonde se manifestant après une 
période variable d’exposition à des teneurs élevées en toxi
que ; les symptômes observés ressemblent beaucoup à ceux 
de l’intoxication alcoolique. Dans l’intoxication chronique, 
on noie d’abord de la céphalée, de la somnolence cl de 
l’asthénie, puis des troubles digestifs, nerveux et senso
riels. La polynévrite sulfocarbonée constitue la manifesta
tion la plus démonstrative et la plus certaine. Les mesures 
propres à réduire le risque sulfocarboné sont à la fois 
d’ordre médical (visites médicales d’embauchage, sélection 
du personnel, visites médicales périodiques de contrôle et 
de dépistage) et technique (établissement d’une aspiration 
locale, d’une aération et d’une ventilation générale, travail 
en vase clos, mécanisation des opérations).

Ingram M. et Darnes S. W. — Confirmation expérimentale 
de constatations inattendues, décrites précédemment, au 
sujet du sang des personnes maniant des cyclotrons. —
Science, Lancasler (.Pa.), 19ol. 113, N° 2924, 1,2 janvier. 
Des observations hématologiques effectuées précédem

ment sur des personnes travaillant sur le cyclolron de 
l’Université de Rochesler aux Etats-Unis avaient révélé 
dans leur sang la présence île lymphocytes binucléaires. 
En vue du vérifier l'exactitude du ces observations, on a 
soumis des chiens à trois reprises aux radiations émises 
par le cyclolron et procédé à des analyses de sang chez 
les animaux exposés une semaine, deux semaines, six 
semaines après l’exposition. On a constaté un accroisse
ment marqué des lymphocytes binucléaires après expo
sition aux radiations ; l’effet est particulièrement net. après 
la première exposition et s’accompagne d’une légère dimi
nution du nombre total de globules blancs.

I n s t a l l a t i o n  e t  a m é n a g e m e n t  d u  l a b o r a t o i r e
Mu k h e r je e  B. — Purification des baguettes de carbone au 

moyen du chauffage par résistance. — ,1. sci. a. ind. lies., 
New-Delhi„ 1950. 9, N° fi, novembre, 26G-2G8.
Le chauffage par résistance dans une alm. constituée 

par un mélange d’azote et de chlore donne de meilleurs 
résultats que le chauffage dans l’air.

Les traces de fer, magnésium et cuivre disparaissent sous 
forme de composés volatils. Seul le bore, bien que sa 
teneur soit légèrement réduite, ne peut être complètement 
éliminé.
Gur.DNi-n W. G. — Four pour fusion sous vide perfec

tionné. — Bell. Lab. Rec., 1951. 29, N° 1, janvier, 18-20. 
La présence de gaz inclus dans les métaux peut modifier 

profondément les propriétés physiques de ceux-ci. On a 
mis au point, pour déterminer la quantité de gaz inclus, 
un four pour lusion sous vide entièrement en verre; ce 
mode de construction élimine les difficultés rencontrées

lors de la confection de joints entre matériaux différents. 
La fusion des échantillons (en général 1 à 2 g) a lieu 
dans un creuset de graphite, à une lemp. de 2.400 
2.600“C, obtenue par un oscillateur à haute fréquence.

W i i .uamson L. .1. — Colonne à bande giratoire pour le 
fractionnement sous vide des esters d’acides g,ras. —
■I. Applied chem., 1931. 1, N” 1, janvier, 33-40. 
L’efficacité de celte colonne est assurée par la-présence 

de segments métalliques semi-circulaires rivés sur la gar
niture. La vitesse moyenne de rotation de cette garni
ture est de 1.400 tours par minute. Sous vide, le nombre 
de plateaux est de 14 et est suffisant pour effectuer la 
séparation d’esters d’acides gras. On a séparé d’une ma
nière satisfaisante le laurate et le myrislale de méthyle, 
ainsi que les esters mélhyllques des acides gras de l’huile 
de ri cm.

M i n e r a i s ,  m é t a l l u r g i e ,  m é t a u x
Sidérurgie

Ivocii W., Wknthup II. et R e if  0. — Bases chimiques et 
physicochimiques de la désoxydation au moyen du man
ganèse, du silicium et de l ’aluminium. — Arch. Eisen- 
hütlenwcs., 1951. 22, N°” 1-2, janvier-février, 15-30.
La composition des inclusions dépend de l’évolution de 

la réaction de désoxydation. Al en présence de Si, Mn 
conduit à la formation de produits fluides, visqueux ou 
solides, les premiers s’élevant rapidement en surface pour 
passer dans la scorie, tandis que les derniers,- réagissant 
lentement avec le bain, finissent par former des inclusions 
dans'l’acier. Pour un alliage désoxydant à base de Si, Al, 
Mn et à teneurs en Mn, Si telles que leur rapport soit 
< 2, il y a formation aisée d’inclusions visqueuses de sili
cates riches en Mn et Al, tandis que pour un rapport des 
teneurs en Mn, Si plus élevé il se fait des inclusions solides 
essentiellement argileuses.
IIe u .b r ü GGe  II. — La transformation de la fonte en acier, 

au convertisseur, au moyen d’oxygène pur. — Stahl u. 
Eisen, 1950. 70, N” 2G, 21 décembre, 1208-1211.
Les résultats obtenus sont satisfaisants, quelle que soit
Vo l. 05. —  X* 6.
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la composition de. la fonlc initiale, celle-ci n’intervenant 
que pour la détermination de la quantité de riblons à 
ajouter. CL est dirigé à la surface du bain et la press. 
doit lui permettre ae pénétrer à l’intérieur de la masse 
en fusion. Qualité de l’acier et malléabilité sont équiva
lentes à celles de l’acier Siemens-Martin ; teneur en N2 : 
env. 0,006 %. Injecteur à 02 et convertisseur résistent 
normalement au traitement.
W i t t m o s e r  A. — La fonte à graphite nodulaire, considérée 

comme matériau de construction. — Z. Ver. dlsch. Inq., 
1951. 93, N° 3, 21 janvier, 49-57.
Le passage de C sous forme nodulaire a été réalisé par 

l’introduction de Mg ou de scs alliages (Mg 20, Ni 80 ou 
Mg 20, Cu 80) dans la fonte. Les propriétés mécaniques et 
autres de ce nouveau type de fonte (résistance à la traction, 
limite d’élasticité, striction, résilience, solidité, usure, usi- 
nabililé, résistance aux agents de corrosion) sont nette
ment équivalentes à celles des bons aciers de construclion. 
Un procédé de soudage approprié semble devoir être mis 
au point.
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Métaux non ferreux

W r igh t  P. W . — Dosage du cuivre au moyen de la ditliio- 
oxainide dans le plomb et les alliages de plomb. — .!.
Soc. chem. Ind., 1950. 69 (Suppl. Issue N° 2), S69-S70. 
Après trailemenl, de l’alliage cl extraction du cuivre, on 

procède à un dosage colorimétrique par comparaison avec 
une sol. standard de cuivre. A partir d'un échantillon de 
5 g Seulement, on peut déterminer avec précision 0,0005 % 
Cu. Dans le plomb et les alliages plomb-antimoine con
tenant moins de 12 % Sb et de 2 % Sn, la méthode prend 
environ 20 min. ; pour les métaux blancs, de 45 à GO mi
nutes. On évite également la séparation préalable du cuivre 
sous forme de sulfure.
P eterso n  M. J. — Détermination spectrochimique du fer, 

du magnésium et du manganèse contenus dans le titane 
métallique. — A nalyt. Chemistry, 1050. 22, N° 11, no
vembre, 1398-1400.
On place une sol. sulfurlquc du métal dans une coupelle 

poreuse formant électrode et on excite à l’aide d’une unité 
Multisource contrôlée. Les écarts moyens rapportés aux 
déterminations chimiques sont approximativement de 
± 8 % pour le fer et le manganèse dans les concentrations 
respectives de 0,08 à 0,5 % et 0,02 à 2 f». L’écart moyen

pour le magnésium est de ± G % dans les concentrations 
comprises entre 0,05 et 0,7 %.

Mil l e r  W . L. et W a c iit e r  L. K. —  Détermination de traces 
de mercure dans les alliages de cuivre. — Analyt. Che
m istry, 1950. 22, N» 10, octobre, 1312-1314.
On réduit le mercure on sol. sulfurique au moyen du 

sulfate slanneux, on le distille et litre avec la dilhizone. 
Celte méthode permet de déterminer des quantités de 
l’ordre de 0,04 0/00 de mercure clans le cuivre et ses 
alliages autres que ceux avec les métaux nobles.

G u k n tiier  Ruth et Gaj.e  R. II. — Détermination de traces 
de silicium dans le vanadium et l'uranium. Méthode 
spectrophotométrique. — Analyt. Chem istry, 1950. 22, 
N" 12, décembre, 1510-1512.
On élimine le métal par extraction chloroformique de 

son cupfcrrate et, après obtention de la coloration du sili- 
comolybdale dans la sol. résiduelle, on mesure la « trans- 
millance » à 390 m/i. La loi de Beer est observée entre 
0,02 et 0,28 mg de silicium pour 100 cm' avec une repro- 
ductibilité de ±  0,004 mg.

C éram iq u e  métallique

Livre
(Cote 210.702)
K i e f p e r  R. et IIoTor W. — Fer et aciers frittes. — 1 vol. 

10 x 25. XX + 574 p., 257 fig., 100 tabl., Dunod, éd., 
Paris, 1951, rel. toile: 3.200 fr.
Les auteurs, spécialistes du frittage, ont déjà publié une 

« Métallurgie des Poudres » ; ils offrent celte fois au 
public un ouvrage consacré uniquement à la métallurgie 
des poudres de fer et d’acier. Traité complet, divisé en deux 
grandes parties, la première étudiant les poudres, la tech

nique du frittage, les propriétés des corps frittés, la 
seconde consacrée .au fer et à l’acier frittés, où se trouve 
réalisée la synthèse des résultats, y compris les plus 
récents, acquis en celte technique tant à l’étranger que 
par les auteurs eux-mémes au cours de recherches per
sonnelles. Les références bibliographiques abondent et 
un vocabulaire trilingue français-allemand-anglais y est 
adjoint.

Il est évident qu’aucun métallurgiste des poudres ne 
saurait se désintéresser d’un ouvrage aussi développé, 
publié vraiment à propos.

I n d u s t r i e s  c h i m i q u e s  m i n é r a l e s
Brevets

S o c ié t é  anonyme des Ma n u fa c tu r es  des G i .aces  e t  P ro
d u its  ch im iq u es  d e S a in t-Gobain, C iiauny e t  C ir e y . —  
Procédé d’extraction et de concentration du gaz sulfu
reux. — B.F. N° 974.179. 16.10.39, 27.9.50, 19.2.51.
On utilise comme solvant du gaz S02 des sol. aqueuses 

de sels basiques de glucinium et en particulier de sulfate 
basique du glucinium, à toutes concentrations et à toutes 
basicités. On peut également utiliser des liqueurs mixtes 
de sels basiques de glucinium et d’aluminium. Le dégage
ment du SO-. de la sol. se fait soit par chauffage, soit par 
le vide, soit par les deux moyens appliqués simultanément. 
I/excès de SO.IL formé pendant le traitement est précipité

par un oxyde ou un carbonate donnant un sulfate inso
luble.
Mathieson  C h em ica l  C orporation . — Procédé de prépara

tion du peroxyde de chlore. — B.F. N 974.923. 16.11.48,
4.10.50, 27.2.51 (Priorité Etats-Unis 13.1.48).
On maintient le pH d’une sol. aq. acidifiée à une valeur 

inférieure à 2 et la concentration en chlorate calculée sous 
forme de ClCLNa à une valeur inférieure à 10 %, calculée 
sans tenir compte de l’acide : on fait barboter un gaz réduc
teur (SO:) en présence d’un gaz inerte diluant en pro
portion suffisante pour que la concentration en peroxyde 
de chlore ne soit pas dangereuse ; la lemp. de la réaction 
est maintenue entre 60 et 75"C.

F a b r i c a t i o n s  d i v e r s e s
C arot L. W., E dm inster  J. W. et S to kes  C. A. — Fabrica

tion du noir de carbone au four à partir d’hydrocarbures 
liquides à Ellesmere Port. — J. Inst. Petroleum , 1950. 36, 
N“ 324, décembre, 707-726.
La formation de noir de carbone à partir d’huile minérale 

résulte d’une combustion partielle accompagnée d’une dé-

composilion thermique et de l’édification de particules com
plètement déshydrogénées. La chaleur nécessaire pour dé
terminer le cracking de l’hydrocarbure est fournie par la 
combustion d’une fraction de cet hydrocarbure, fraction 
qui doit être la plus faible possible. Les fours sont cohs- 
Iruits en tôle d’acier avec revêtement réfrac taire. Le noir

Vol. 65. — N*6.
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FABRICATIONS DIVERSES CHIMIE &
INDUSTRIE

el les gaz de combustion sortent des fours à 1.37i°C ; ils 
sont tout d’abord refroidis à 538°C par injection d’eau. 
Puis le noir est séparé par précipitation électrique (pro
cédé Lodge-Coltrell) et cyclone, ce qui permet de retirer 
90-95 % du noir ; ce dernier est, mis ensuite il l’étal de 
boulettes sphériques de haute densité el de dureté moyenne.

Brevets
Da iu u  T. —• Procédé et installation pour la fabrication du 

noir de fumée. — B.F. N° 974.248. 15.9.48, 27.9.50,
20.2.51.
On combine la combustion partielle des combustibles 

solides ou de toute matière carbonée (sous forme pulvéri
sée- ou non) et la précipitation du carbone libre, avec la 
dissociation catalytique des gaz ou d’une partie des gaz 
résiduaires, échappant à la précipitation.
C e s k é  T ovarny sa  L a iiv e , Narodni P odnik. — Procédé de 

préparation de permutite. — B.F. N° 974.638. 7.6.48,
4.10.50, 23.2.51 (Priorité Tchécoslovaquie 6.6.47).
On utilise comme matières premières la phonolite ou

la cémolite. Les matières sont broyées el fondues comme 
le verre multicellulaire à l’aide de SiC dans un four et le 
mélange fondu est hydraté à plus de 210“C. On peut encore 
ajouter aux matières de départ de l’argile ou du kaolin, de 
la soude ou du sulfate (2 3 %), on fond à l.460”-l.500"C
et on termine le traitement comme dans le premier mode 
de réalisation. La composition de la permutite est alors : 
x  SÎO2, ALOs, y  II2O.
Dantony E. — Procédé de décomposition des hydrocarbures,

en vue notamment de la fabrication du noir de fumée.
— B.F. N° 974.619. 7.1.42, 4.10.50, 23.2.51.
L’hydrocarbure à décomposer par explosion est mélangé 

en fortes proportions, soit avec un ou des gaz non explo- 
siblcs (IL, Ns), soit ave des hydrocarbures gazeux ou liquides 
difficilement explosibles, ces derniers étant pulvérisés dans 
le gaz à décomposer. L’explosion du mélange est, amorcée 
dans une antichambre précédant la chambre de décompo
sition, par introduction d’une petite quantité de gaz facile
ment explosible, acétylène p. ex., admis sous une pression 
supérieure à celle dii mélange à décomposer el dont on 
provoque l’explosion par étincelle électrique par exemple.

P r o d u i t s  o r g a n i q u e s  i n d u s t r i e l s
L a F a c e  F. — Technique et prix de revient dans l ’industrie 

de l'acide citrique. — Boll. u[f. Slaz. Sperim . Intl. 
Essenze, 1950. 20, Nos 1-2, janvier-juin, 31-41.
L’industrie de l’ac. citrique à partir dés agrumes décline 

constamment sous la pression de la concurrence exei'cée 
par l’acide de fermentation. L’avantage actuel de l’acide 
préparé par voie biologique est double, car le prix de l’unité 
citrique est moins élevé et les opérations de passage du 
citrate à l’acide sont moins dispendieuses eu égard au haut 
degré de pureté du citrate de chaux biologique. On étudie 
l’état actuel de l’industrie des agrumes en ce qui concerne 
la fabrication de l’ac. citrique (extraction du jus, fabrica
tion du citrate de chaux, qualité du citrate commercial) et. 
les possibilités d’améliorations techniques (diminution des 
résidus dans les presses, augmentation de la pureté du 
citrate de chaux) susceptibles de rendre moins coûteuse 
la phase subséquente de régénération de l’acide.

Brevets
F a b r iq u es  d e  P ro d u its  d e  C h im ie  O rganique de L a ir e . —  

Procédé de préparation de dérivés azotés de l ’acide car
bonique. -- B.F. N° 974.0S5. 9.12.41, 27.9.50, 19,2.51.
On fait agir sur une uréthane en solution acide, une 

sol. concentrée d’un hypolialogônile alcalin, de façon à 
obtenir une uréthane N-dihalogénée. O11 utilise dans la sol. 
d’uréthane une quantité d’acide (SO JL 011 CILCOOII) en 
excès (5 %) par rapport à la quantité nécessaire à la dé
composition de l’hypochlorile. La réaction s’effectue à froid ; 
on refroidit au moyen d’eau à la temp. ordinaire, la réac
tion étant exothermique.
N. V. D e  B a ta a fsch e  P etr o leu m  Ma a tsc iia pp ij . — Procédé 

de préparation de produits de réaction de polymères de 
diènes conjugués, par exemple la gomme naturelle, avec 
l’anhydride sulfureux ; objets préparés avec ces pro
duits. — B. Suéd. N° 130.054. 31-8.49, 7.11.50, (10.1.51) 
(Priorités Pays-Bas 14.10.48).
On fait agir l’anhydride sulfureux sur des polymères 

ou des co-polymères de diènes conjugués ; les molécules 
de ces polymères et co-polymères contiennent de longues 
chaînes de carbone et un certain nombre de liaisons car-

Yo l. G5. —  N ' G.
J„u i 11 1,9 a 1 .

bone-carbone non saturées et ont un poids moléculaire 
moyen supérieur à 5.000. Pour accélérer la réaction, on 
emploie des hydroperoxydes contenant un ou plusieurs 
noyaux aromatiques et dérivés d’hydrocarbures ît courtes 
chaînes aliphatiques.
Mon tecatin i (Societa Générale per lTndustria Mineraria e 

Chimica). — Procédé pour récupérer les gaz résiduaires 
de la synthèse de l’urée. — B.F. N” 974.316. 26.10.48,
27.9.50, 21.2.51 (Priorité Italie 1.12.47).
Ces gaz, constitués par un mélange d’NII», de C(b et de 

vapeur d’eau, sont absorbés sélectivement au moyen d’une 
sol. d’un sel ammoniacal d’un acide fort (NOaNIL). En 
opérant entre 2 et 5 alm., on obtient des sol. ammonia
cales à teneur élevée en NIL et un gaz (XL renfermant 
une teneur minime d’NIL.
I m p ér ia l  C h em ica l  I n d u str ies  Ltd. — Composés organiques 

du fluor. — B.F. N0 974.899. 15.11.48, 4.10.50, 27.2.51 
(Priorités Grande-Bretagne 17.11.47 et 30.8.48).
On fait réagir un composé organique contenant de l’hv- 

drogène (paraffine chlorée ou naphtalène chloré ou caout
chouc chloré) avec du trifluorure de chlore en présence 
d’un solvant tel que le tétrachlorure de carbone. On opère 
entre — 22° et BÔ C.
J a r r y  R. M. — Procédé et appareil pour l’obtention de 

naphtaline ou de produits analogues à l ’état pur. — B.F. 
N° 973.567. 25.9.41. 209.50, 12.2.51.
La naphtaline, égouttée ou essorée, à purifier est mise 

en contact intime, p. ex. par broyage, ou dissolution dans 
un solvant auxiliaire et pulvérisation ou fusion et pulvé
risation, avec un liquide contenant de l’NIL ou avec de 
l’NIL liquéfié ; la naphtaline, déposée ou précipitée, est 
séparée et lavée méthodiquement, puis débarrassée des 
restes de UN*

S tora  KoprAitBERGS B ergslag s  A. G. — Procédé de prépa
ration de thiosemicarbazide. — B. Suéd. N” 130.297.
22.8.47, 12.12.50 (24,1.51).
On fait réagir du rhodanure d’hydrazine avec une reloue 

et on dédouble, par hydrolyse, la thiosemicarbazone ainsi 
formée en thiosemicarbazide el cétone.
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P o u d r e s  e t  e x p l o s i f s
L e c l e r c q  II. — Etude de la stabilité des poudres par dosage 

des oxydes d’azote dégagés. — Explosifs, Liège, 1950. 3, 
N° 4, octobre-décembre, 129-142.
Le procédé consiste à chauffer 1Û g de poudre à 90" pen

dant des durées successives de 23 h, à extraire les gaz 
formés après chaque période et à y doser les oxydes d’azote 
par le réactif d’ilosvay.

On a soumis à cet essai du colon poudre, des poudres 
stables à simple base, des poudres stables à double et à 
triple base, des poudres au dinitrodiglycol, des poudres 
moins stables et on a dressé pour chaque échantillon étu
dié, les courbes de variation d’oxydes d’azote dégagés en 
fonction du temps, qui expriment dans une certaine mesure 
les conditions dé stabilité de l'échantillon. On a enregistré 
également des résultats obtenus dans une autre série 
d’essais avec cinq types classiques de poudres chauffées a 
différentes températures {!)()'’, 85°, 80° et 70"*). Les consta
tations faites ont permis de formuler une loi exprimant la 
variation des quantités d’oxyde d’azote dégagées en fonction 
de la lemp. de chauffe cl d’élaborer une méthode de cal
cul de la durée de vie d’une poudre.

V room à . IL  et YViíNk le h  C. A. —  Etude sur le R.D.X (cyclo- 
triméthylènetrinitramine) et les composés connexes. I. 
Nitrolyse directe de l’hexamine en R.D.X. — Cañad. ./. 
Res. {Sed. B.), 1930. 28, N° il,  novembre, 701-714.
Des rendements max. d’env. 40 % de ll.D.X. ont été 

obtenus par réaction du dinilrate d’hexamine sur N O JI de 
concentration allant de 97 à 88 %, lorsque le rapport mol. 
de NOJI à l’hexamine est suffisamment élevé. Un composé 
intermédiaire, le nitrate de 3,5-dinilro-cyclotrimélhylène- 
triaminc produit au cours de la nitrolyse, a été isolé et 
identifié. On pense que l’ion miracidium, dérivé de mol. 
de NOsH associées, est l’agent nitrolysant dans la formation 
de R.D.X.

K ir sch  M. et W in k l e r  C. A. — Etude sur le R.D.X. et les 
composés connexes. II. Nitrolyse de l ’hexamine dans l ’acide 
acétique. — Cañad. J. Res. (Sec. B), 1930. 28, N° 11, 
novembre, 713-719.
Au-dessous d’une valeur optimum du rapport NOJI/ 

hexamine, l’ac. acétique exerce une action défavorable sur 
la vitesse de réaction et sur le rendement en R.D.X. aux 
lemp. de 1°C et 30cC. Si le rapport mol. NOJÍ/hexamino 
est accru suffisamment en présence d’ac. acétique, le ren
dement de 40 % env. est obtenu à ces deux températures. 
L’action défavorable provoquée par l’ac. acétique peut être 
expliquée en admettant que la concentration en agent nitro
lysant actif (ion nîtracidium) est diminuée par réaction 
entre l’ac. acétique et l’ac. nitrique.

Brevets
L ’A ir  L iq u id e  (S. A. pour l’élude et l’exploitation des pro

cédés Georges Claude). — Perfectionnement aux explo
sifs à oxygène liquide. — IL F. N° 973.900. 6.9.48, 20.9.30,
10.2.51. /
On utilise, comme matière inerte absorbante, du sulfale 

ou du carbonate de baryum en poudre ou les deux qui 
offrent sur le Idëselguhr l’avantage de diminuer le temps 
de saturation par l’oxygène liquide.

Zü n d fix  G.m.b.lT. — Alliage pyrophorique, spécialement à 
partir d’aluminium et magnésium. — 11.F. Nn 974.922.
16.11.48, 4.10.50, 27.2.51 (Priorité Autriche 28.5.48).
La proportion des divers constituants de l’alliage-est 

choisie de façon telle que pour une vitesse d’oxydation sen
siblement maximum, la chaleur libre atteint également la

valeur la plus élevée possible. L’alliage obtenu, très cassant, 
peut être facilement broyé ; sa teneur en aluminium est 
comprise entre 32 et 40 %. Il contient en outre moins 
de 10 % au total de Fe, Cu, Zn, Si, Mn.
C e n t r e  National d e  la  R e c h e r c h e  s c ie n t if iq u e . — Per

fectionnements aux charges explosives. — B.F. N° 971.- 
324, 4,5.39, 12.7.50, 16.1.51.
Pour les charges explosives constituées par une sub

stance (uranium, thorium ou autre) susceptible de donnei 
lieu, sous l’action de neutrons, à une émission de neu- 
Irons en chaîne, on détermine la masse ou les conditions 
critiques ; on conslituc la charge explosive de manière 
qu’au moment voulu les conditions critiques se trouvent 
atteintes et de préférence notablement dépassées, et — au 
moment de l’emploi de la charge explosive — on réalise 
ces conditions égales ou notablement supérieures aux con
ditions critiques, soit d’un seul coup, soit progressivement, 
et de préférence en tous cas extrêmement rapidement à la 
fin.
E tat  fran çais, représenté par M. le Ministre des Forces 

Années (Direction du Service des Poudres). — Fabrica
tion et utilisation de poudres balistiques. — B.F. N° 971.- 
644. 14.5.48, 9.8.50, 19.1.51.
Ces poudres sont constituées essentiellement par le mé

lange d’un comburant cl d’un combustible dont les p. f. 
ou de décomposition sont élevés, supérieurs à 200"C p. e. 
Le comburant peut être un sel d’ammonium, lel que le 
nitrate ou !c perchlorate ou un sel de sodium ou de 
potassium, tel que le nitrate, le chlorate ou le perchlo
rate. Le combustible peut être un dérivé nitré comme la 
nitroguanidine, ou un dérivé de la diphénylamine. Les 
poudres obtenues possèdent une lemp. de déflagration éle
vée dont la force et la densité peuvent être réglées de 
manière à reproduire les performances balistiques des 
poudres usuelles les plus puissantes, comme les balistites.
Bo n ell  F.T.B. — Procédé de préparation de poudre à com

bustion rapide. — B. Suéd. N° 130.176. 9.9.46, 21.11.50
(24.1.51).
On mélange une masse plastique de poudre préparée 

avec ou sans emploi de solvant, mais à un lel sladc de 
fabrication que le solvant soit absorbé ou gélifié dans la 
masse de poudre, avec une matière poreuse, sans qu’un 
liquide pénètre dans les pores et les remplisse, après.quoi 
on façonne la masse de poudre sous pression, éventuelle
ment à temp, élevée, en cordons ou en morceaux.
I m p er ia l  C h em ica l  I n d u str ies  L td . — Poudre de propul

sion brûlant sans flamme. — B. Suéd. N° 130.177.
10.9.47, 21.1.150 (24.1.51). (Priorité Grande-Bretagne).
18.9.46).
Poudre de propulsion ayant un pouvoir calorifique de 

420 à 720 cal7g et contenant, outre 48 à 64 % en poids 
de nitroguanidine, 33 ± 5 % en poids de nitrocellulose 
colloïdale, un ou plusieurs esters nitriques par eux-mêmes 
explosifs, 11 ± 3 % en poids d’un ou de plusieurs stabi
lisateurs organiques basiques, ainsi qu’un ou plusieurs 
agents de gélatinisation neutres et par eux-mêmes non 
explosifs. Le rapport entre les esters nitriques par eux- 
mêmes explosifs et lu nitrocellulose colloïdale se situe entre 
I : 1,3 et i : 2,8.
Fürsvarets Forskningsanstai.t. — Amorce, en particulier 

pour compositions pour fusées. — B. Suéd. N° 130.178. 
9.11.49, 21.11.50 (24.1.51).
Amorce à base de carbazol nitré et d’une substance cé

dant de l’oxygène, éventuellement additionnée d’un absor
bant particulier d’oxygène, tel que Al, Ç, elc. Le carbazol 
nitré contient 13-1S % et de préférence’14-16 % d’azote.

826 to i  05. — N °0.
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E s s e n c e s  e t  P a r f u m s
Brevets

FntMENicii el Cie- -— Procédé pour la préparation des cétones 
cyclo-polyméthyléniques. — B.F. N° 909.480. 22.7.48, 
24.Ü.50, 20.12.50 (Priorité Suisse 7.10.47).
Pour la préparation de cétones cyclopolyméthyléniques, 

ayant de 10 à 18 chaînons dans le cycle, alcoylées ou 
non, on soumet à une réduction partielle un célol 1,2 
cyclopolyméthylénique alcoylé ou non, possédant dans son 
cycle le même nombre de chaînons que celui de la cétonc 
désirée. La réduction partielle est effetuée à l’aide de Zn 
el HC1 dans un milieu liquide renfermant un dissolvant 
organique. Pendant la réduction, la concentration en 11CI 
est maintenue à environ 8 % du mélange réactionnel. La 
réduction partielle peut également être faite avec Zn et 
IIC l gazeux dans un dissolvant organique ou en faisant 
passer les vapeurs de cétol sur de la poussière de Zn 
chauffée enlrc 300 cl 3G0°C, sous vide'. Les rendements 
varient entre 47 et 7- % du rendement théorique suivant 
le procédé de réduction employé.
Firmenicii et Cie. — Procédé pour la préparation de cé

tones a-¡3 non saturées cyclopolyméthyléniques. — B.F. 
N° 9G9.481. 2.7.48, 24,5.5-, 2-.12.50 (Priorité Suisse
7.10.47).
On soumet à une déshydratation un célol 1,2 cyclopoly- 

mélhylénique alcoylé ou non ayant dans son cycle le 
môme nombre de chaînons que celui de la cclone désirée. 
La déshydratation est effectuée . par des agents déshydra
tants ou par voie catalytique, p. ex. à l’aide d’oxyde d’alu
minium, ou encore en transformant les cyclanolones en 
esters de formule :

r — ç °
(CIL), j

I- — CIIOOC — IF
dans laquelle IF est un radical organique et x un nombre 
allant de 8 à 16, puis en soumettant ces esters à une 
décomposition thermique. Les rendements peuvent attein
dre 80 % dans les meilleures conditions de travail 

On prépare ainsi les cétones a-[i non saturées cyclopoly- 
méthyléniqucs de formule :

----- G = O
II

*—CH = Cil

dans laquelle R représente une chaîne de 7 à 15 groupes 
— C IL— donl un ou plusieurs peuvent être ulcoylés, p. ex. 
melhylés.

Livres
(Coles 216.705 et 216.706)
J anistvk II. — Riechstoffe, Seifen, Kosmetika. — 2 vol.

16 x 21. 735 el 543 p, ))r Alfred Ilüthig, éd. Heidelberg,
1950, les 2 vol. rel. : 10.780 fr.
Depuis quelques années, la fabrication des, produits cos

métiques tend à se dégager de l’empirisme. Dans ce traité 
en deux volumes, d’une 1res bonne présentation et rédigé 
selon un plan logique, l’auteur s’est attaché à faire une 
mise au point des connaissances acquises dans ce domaine. 
On y trouvera de nombreuses formules se rattachant à 
toutes les branches de cette industrie qui englobe un 
champ très vaste. A ce titre, il présente un intérêt certain 
pour le fabricant.

Le premier tome décrit les matières premières utilisées 
en cosmétique et leurs propriétés ; un chapitre spécial est 
réservé aux parfums. Dans le deuxième tome l'étude des 
procédés de fabrication et des formules fait ressortir l ’im
portance de ces propriétés pour les caractéristiques des pro
duits finis et met particulièrement en évidence leur action 
physiologique.

0e livre est donc plus qu’un répertoire de formules et 
sa conception en fait, un instrument de travail de valeur 
pour le chimiste et les personnes intéressés par le rôle 
physiologique des produits cosmétiques. p. s.

(Cote 216.685)
Mü l l e r  A. — Internationaler Riechstoff-Kodex. — 1 vol.

14,5 x 21 380 p., Dr Alfred Ilüthig Verlag, Heidelberg,
1950, rel. toile : 28 DM.
Présenté sous forme d’un volume cartonné, cet ouvrage 

constitue un aide-mémoire bibliographique des parfums.
Les parfums synthétiques et les hases de parfums sont 

d’abord présentés par ordre alphabétique puis classés 
selon leur odeur et leur emploi avec indication de leur 
fabricant. Des chapitres spéciaux sont réservés à leurs 
propriétés techniques (solubilité, ténacité, toxicité, etc.).

Les tôles de chapitre et noies en trois langues ainsi 
qu’une clé de traduction facilitent l’emploi de ce livre.

p. s.

C a o u t c h o u c
Moss C. J. — Assemblage de caoutchouc et de métal. —

Brit. Plastics, 1951. 24, N° 260, janvier, 22-26.
Un procédé de collage de caoutchoucs vulcanisés (natu

rel ou synthétiques) sur les métaux (acier, alliages lé
gers, etc.), a été mis au point, utilisant soit une résine 
phénolique modifiée seule, soit une résine phénolique et 
une résine formal-polyvinylique. Le métal doit être dé
graissé et sablé ou décapé chimiquement et le caoutchouc 
« cyclisé » superficiellement à laide d’ac. sulfurique ou 
nitrique concentrés. Une pression d’environ 3,5 kg/cm2 
doit être appliquée à une terri p. de 110-150',C. On peut 
abaisser la lemp. ou réduire le temps de cuisson par 
l’emploi d’accélérateurs. On réalise ainsi des assemblages 
métal-caoutchouc qui se rompent pour des efforts de cisail
lement allant d’environ 20 ii 90 kg/cm2 ; dans tous les 
cas il y a rupture du caoutchouc, sans séparation du métal

et de ce dernier. On donne des exemples de collages réa
lisés sur des pièces d’avions ou de machines textiles.

B oo.n st iu  B. B. S. T. — Méthode simple pour déterminer le 
coefficient de friction du caoutchouc vulcanisé. — Trans. 
Instn Rubber Ind., 1950. 26, N° 4, décembre, 281-287. 
Pour mesurer le coefficient de friction îi vitesse faible 

à l’aide d’un dynamomètre normal pour caoutchouc, une 
paire de roues moulées en caoutchouc est entraînée sur 
une surface représentant une roule. Les roues sont forcées 
de tourner h une vitesse différenle de leur vitesse linéaire 
sur la surface, d’ofi résulte une certaine friction. On enre
gistre à l’aide du dynamomètre la force nécessaire, pour 
faire tourner les roues. La moyenne obtenue est le coeffi
cient de friction moyen.

On a essayé plusieurs mélanges de caoutchouc naturel
Vol. 65. — N° 6.
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GR-S, cl caoutchouc « froid » sur quatre surfaces : 
asphalte, asphalte contenant du caoutchouc, béton et verre 
pilé. 11 y a peu de différences entre les différents caout
choucs. A sec, le coefficient de friction le plus élevé est 
obtenu pour un mélange en caoutchouc naturel sur l’as
phalte contenant de la poudre de caoutchouc. L’incorpo- 
ralion de caoutchouc cyclisé au lieu de carbon black dans 
le vulcanisai augmente nettement le coefficient de friction.
B ie r e u  J. M. —- La vulcanisation en continu, en particu

lier pour les courroies de transmission, les revêtements 
pour sols, etc. — Trans. Instn Rubber Ind., 1950. 26,
N® 4, décembre, 257-280.
I.a vulcanisation discontinue d’objets de grande longueur 

sur les presses hydrauliques de type courant conduit à des 
irrégularités, cause de points faibles. Le principe de la 
vulcanisation en continu consiste à faire passer une feuille 
de matière à vulcaniser (tapis, courroie de transmission) 
sur un tambour chauffant. La pression est réalisée à l’aide 
d’un rouleau qui applique la feuille contre le tambour, 
et d’un ruban entraîneur en acier.
S alomon G. — Relations existant entre la structure et les 

propriétés mécaniques du caoutchouc. — Techn. 
IVelenscli. T., 1951. 20, N® 1, janvier, 1-4.
Le caractère du caoutchouc non vulcanisé est défini par 

deux facteurs structuraux : la tendance à la cristallisation 
et la mobilité des molécules en chaîne, dans la phase amor
phe, en fonction de la température. Plusieurs méthodes 
permettent de démontrer ces rapports entre les propriétés 
mécaniques et la structure.

En ce qui concerne le caoutchouc vulcanisé, on a pu 
constater, par des considérations théoriques, qu’un nombre 
optimum de ponts de soufre entre les moléuies doit exis
ter, par rapport aux qualités mécaniques. La pratique nous 
révèle que dans ces conditions, trois caoutchoucs seulement 
accusent la résistance à la traction, nécessaire pour l’usage 
technique. Ce sont précisément les caoutchoucs à haut 
pouvoir de cristallisation. Il est néanmoins possible de 
rendre utilisables certains caoutchoucs amorphes, par l’ad
jonction de certaines charges.
Soiin A. W . — La question de la lignine et des possibilités 

d’emploi de cette substance dans l’industrie du caout
chouc. •— Gum m i u. Asbest, 1951. 4, 42-44.
Etude des possibilités d’application des trois principaux 

types de lignines : 1° lignine de saccharification ; 2° lignine 
provenant du traitement du bois par les alcalis ; 
3" lignine provenant du traitement du bois par le bisul
fite). La première est inutilisable parce que non réactive 
et conservant encore la structure macroscopique du bois. 
La deuxième est utilisée aux E.-U.A. par coprécipitation 
d’un mélange de latex et de lignine, mais ne renforce pas 
le caoutchouc par incorporation à sec dans le caoutchouc 
coagulé. La troisième peut être transformée par condensa
tion (Brevet allemand n® 801.178) en une résine ayant 
un point de ramollissement de 50°C. Ce produit s’incor-

M a t i è r e s  g r a s s e s
Gd pta  S. C., P hadnis J. S. c l A ggarw al  J. S. —  Rempla

cement de l'huile de copra dans le savon. — J. set. a. 
ind. Ites., Wnu-Delhi, 1950. 9, ¡S'° 11, novembre, 275-278. 
Les propriétés de l’huile de copra sont dues à sa forte 

teneur en acides laurique et myristique. On peut la rem
placer, dans la fabrication des savons, par des mélanges de 
graisses riches en ac. laurique, comme la graine de Pisa 
(extraite de la graine de ÏAclinodapbne llookerï) avec 
I huile de ricin ou la résine hydrogénée.

pore bien au caoutchouc sec et exerce une action favorable 
à la dispersion des charges, au calandrage, au boudinage, 
ce qui permet d’améliorer les mélanges à ce point de vue. 
et au collage. Il est insoluble dans l’essence et le benzène,
Le Buas .1. et Montu M. — Sur la transformation de mer- 

captans au sein du caoutchouc cru. — C. R. Acad. sci., 
1951. 232, N° 1, 3 janvier, 82-84.
Les mercaplans ont un effet technique doublement favo

rable : ils interviennent comme accélérateurs d’oxydation 
au cours du malaxage et leurs produits de transformation, 
agissant comme désactiveurs, contribuent à conférer un 
bon vieillissement aux vulcanisais.
IIawahd IL N. et Simpson W. -—- Effet de divers catalyseurs 

sur la polymérisation du styrène. — Trans. Faraday Soc 
1951. 47, N° 2, février, 212-225.
Pour connaître le mode d’action des catalyseurs, les 

auteurs ont mesuré, en fonction de la temp., du catalyseur 
et de sa concentration, le taux de polymérisation et la 
viscosité intriusèqce du polymère obtenu. Ils en déduisent 
que :

1° Pour la plupart, la concentration du catalyseur est 
proportionnelle au carré du taux de polymérisation ;

2U Pour une concentration donnée en catalyseur, le taux 
de polymérisation augmente avec la température;

3° Le catalyseur semble provoquer une réaction de 
transfert en chaîne.
M u l l i n s  L. et W i j o k l o w  R. W. — Action des charges sur 

la plasticité du caoutchouc non vulcanisé. — Trans. 
Insln Rubber Ind., 1951. 27, N” 1, février, 55-74.
Une série d’essais systématiques montre que la plasticité 

d’un caoutchouc dépend des charges introduites et dépend 
également, pour un matériau donné, des traitements méca
niques qu’il a subis antérieurement. Ce phénomène est dû 
au caractère thyxolropique du caoutchouc chargé. Le degré 
de thyxolropie dépend du type de charge, de sa forme, de 
sa structure et de sa surface.

Par suite, les mesures de plasticité varient suivant le 
plastomèlre utilisé. Elles doivent être faites sur un caout
chouc « stabilisé » cl dans les conditions où il est appelé 
à être employé.

Brevet
Englisii Ci.ays Loveiung Pociiin and C” Ltd. — Perfection

nements au traitement de l'argile. — B.F. N” 974.795.
10.11.48, 4.10.50, 20.2.51 (2 priorités Grande-Bretagne
11.11.47 el 22.10.48).
Les particules d’argile destinée à servir de charge pour 

le caoutchouc sont recouvertes avec une substance orga
nique basique pour préparer une couche adhérant forte
ment à sa surface. Cette couche est constituée par le pro
duit de la réaction de la substance organique (colorant 
basique, aminé aliphalique ou aromatique, base quater
naire) sur les particules acides de l’argile.

_ Les pouvoirs moussant, mouillant et détergent des savons 
ainsi obtenus, ainsi que leur dureté sont comparables à 
ceux des savons à l’huile de copra.

C raw ford  B. V. et I I i i .d it c ii T. P. — Les acides gras et les 
glycérides entrant dans la composition des huiles d'ara
chide. — J. sci. Food a. Agric., 1950. 1, N® 12, décembre, 
372-379.
Le taux d’ac. linoléique a une influence sur la suscep-
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LibiliLé à l’attaque par l’oxygène, celle susceptibilité crois
sant avec la teneur en ac. linoléique. Ces considérations 
devront guider le choix de graines dont l’huile aura des 
usages déterminés. Les causes des variations des taux 
d’acides ne sont pas définies et des influences variées, en 
particulier les conditions de croissance, peuvent intervenir 
dans le cas des arachides.
Riley J. P. — La détermination des indices d'acétyle dans 

les analyses de l’acide gras des huiles de ricin. — Ana- 
lyst, 1951. 76, N° 898, janvier, 40-44.
11 résulte de comparaisons faites entre le procédé de la 

Brilish Standards Institution et celui de l'Association of 
Official Agricullural Chemists, pour la détermination des 
ind. d’acétyle, que ces deux procédés donnent des .résultats' 
très concordants.
A cc in ei.h  A. — Procédé de préparation au laboratoire d’un 

savon pur exempt d’alcali caustique et de carbonates 
libres. — Olii m iner., Grassi a Sap., 1951. 28, N° 2, 
février, 24-25.
On pèse 15 g d’acides gras purifies dans une capsule de 

porcelaine, dissout dans 100-150 cm3 d’alcool éthylique 
tiède et saponifie avec une sol. aq. concentrée de soude ou 
de potasse en présence de phtaléine du phénol ; on ajoute 
un excès de 2 cm3 d’alcali caustique 0,1 N. On élimine par 
réchauffage la majeure partie de l’alcool, du savon que 
l’on dissout alors dans 100 cm3 d’eau distillée, laisse refroi
dir, verse dans un entonnoir à robinet de 1 1. lave la 
capsule avec 50 cm3 d’eau, ajoute enfin 21 g de NaCl pur 
solide et 100 cm3 d’éther éthylique. On agite le récipient 
jusqu’à complète dissolution du sel, laisse reposer et sépare 
le savon grumeleux à la surface. On reprend le savon par 
100 cm3 d’eau distillée tiède et reprécipite comme plus 
haut avec 14 g de NaCl solide. On lave plusieurs fois dans 
l’entonnoir à robinet la masse savonneuse avec une sol. de 
NaCl pur à 14 %. Quand la sol. surnageante est presque 
neutre à la phtaléine du phénol, c. à d. décolore celte 
dernière par addition de 2-3 gouttes 11C1 0,1- N„ on dissout 
le savon dans 300 cm3 d’eau distillée tiède. On obtient 
ainsi la séparation nette en deux phases : éther et sol. 
savonneuse. Celte sol. est pure et exemple d’alcalis et de 
carbonates libres.
IIinteu.maier A. — Dosage des substances actives dans les 

détersifs. — Pelle u. Seifen, 1950. 52, N“ 11, novembre, 
G89-G93.
L’utilisation de produits synthétiques réclame de nou

velles méthodes de dosage pour déterminer la substance 
active dans les détersifs. Il faut d’abord connaître la 
nature de celte substance. On peut, avec certaines pré
cautions, déterminer par extraction la partie soluble dans 
l’alcool. Les substances catioactives donnent un précipité 
insoluble avec le fcrrocyanure ; l’excès de ferrocyanure est 
titré par le permanganate.

Les monosulfonates donnent également un précipité in
soluble avec le chlorure de baryum ; ce dosage ne peut 
être conduit qu’en l’absence de sels précipitant avec le 
réactif. Une méthode rapide de dosage est basée sur la 
réaction de la trypallavine sur les sulfonatcs en sol. aq. ; 
il ne se produit plus de mousse par agitation lorsque la 
réaction est terminée.
IIunt W . IL, Neustadt M. 1I„ SnunKus A. A. et Ze l e n y  L. 

— Réfractomètre simple pour mesurer l’indice d’iode de 
graines de lin ou de soya. — J. Amer. Oil chcm. Suc.. 
1951. 28, N” 1, janvier, 5-8.

De  L amo Antonia, Mon'tf.q u i R . et Doaiuuo A. — Extraction 
sélective d'une huile de poisson au moyen du furfural. —■
An. Soc. esp. Pis. y  Quint., 1950. 46 (B), n" 12, décem
bre, 092-098.
Recherches effectuées sur une huile de bonite de bonne
Vol. 65. — i\° 6
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qualité, non raffinée (ind. d’ac. 3,73) avec du furfural 
récemment rectifié. Une augmentation de la temp. a .pour 
conséquence un meilleur rendement en extrait et une 
diminution de l ’ind. d’iode du produit extrait. Dans la 
partie non extraite, c’est en général le contraire qui se 
produit. Si l’on désire avoir un rendement élevé en extrait 
avec le meilleur ind. d’iode, il faut opérer à 25°C avec une 
forte proportion de dissolvant. Il n’est pas difficile d’obtenir 
dans la partie extraite des produits ayant un ind. d’iode 
supérieur à 220 alors qu’il n’était que de 184,G pour le 
produit initial.
Kaufmann II. P. — Méthodes nouvelles d’analyse des ma

tières grasses. — Pelle u. Seifen, 1950. 52, N° 1.2, dé
cembre, 713-721.
Plus on approfondit l’analyse des graisses, plus les mé

thodes traditionnelles s’avèrent insuffisantes. La chromato- 
graphie, en particulier sur papier, dont l’emploi se généra
lise en chimie, apporte également dans ce domaine son 
précieux concours. Elle permet d’opérer sur de petites 
quantités de matière, d’économiser les réactifs, de simplifier 
le processus opératoire et surtout de mettre en évidence 
certaines réactions, qui échappent à l’analyse courante. 
Qualitativement, on fait 1’ « essai de mousse », de colo
ration soit à l’aide de colorants, soit à l’aide de sels métal
liques donnant des colorations caractéristiques. Quantita
tivement, on fait appel à l’analyse par rétention et par 
étalement des taches. La chromalographie permet en outre 
la séparation des acides gras, des glvcérides et des sub
stances accompagnant les graisses. Une autre nouveauté 
dans' l’analyse des graisses est la radiométrie où l’emploi 
des isotopes radioactifs d’iode, de brome, de sodium ou de 
cobalt jtermet de faire des identifications ou des dosage? 
par des mesures de radioactivité. Chromalographie et radio
métrie peuvent être combinées.
L oew  G. — Sur la conservation des grignons d’olives. —

Olii miner., Grassi e Sap., 1950. 27, N° 12, décembre, 
125-128.
Si on ne prend pas de précautions appropriées, les gei

gnons d’olives s’altèrent pendant leur stockage; celte alté
ration est due à l’augmentation de l’acidité libre, ce qui 
conduit à une perle notable lors du raffinage de l’huile. 
Le séchage des grignons de manière à ramener leur teneur 
en humidité à un chiffre inférieur à 10 % constitue évi
demment le meilleur remède ; comme il n’est pas toujours 
aisément applicable, on a procédé à une élude critique des 
différents produits stabilisateurs qui ont été proposés à cet 
effet : sulfate de calcium hydraté, sulfite-acétate et lannale 
de. calcium, jS-naphtol, aldéhyde formique, fluorures, alun, 
etc. Ces produits chimiques présentent certains inconvé
nients, aussi a-t-on recherché s’il n’était pas possible d’ap
pliquer aux grignons d’olive la méthode applliquée pour 
les pépins de raisin : ensilage sous terre et fermeture her
métique des silos. Ce procédé, combiné avec le traitement 
des grignons par une sol. d’ac. organique à 2 % (oxalique, 
lurtrique, citrique, etc.), donne de bons résultats.

Brevets-
L ev e r s  Brothers et Un il e v e r  L td . — Perfectionnements à 

la fabrication de savon. — B.F. N" 971.GS5. 15.9.48, 9.8.50, 
19.1.51 (Priorité Etats-Unis 1G.9.47).
On conditionne une masse de savon par réduction de 

sa teneur totale en acides gras par addition d’eau et éven
tuellement d’éleelrolyte, dans une mesure telle que le 
savoii ainsi conditionné demeure homogène par agitation. 
On agite se savon conditionné, on sépare un courant con
tinu île savon conditionné de la masse, on mélange intime
ment et on agite avec ce courant de savon conditionné 
un courant continu d’électrolyte en quantité proporlion-
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ncllc ù celle du courant de savon pour provoquer la for
mation d’une phase de savon lisse. On maintient le mélange 
au-dessus de 80°C et on le centrifuge pour en séparer le 
savon lisse.
Amaury C. — Perfectionnements à la fabrication des déter

sifs. — B.F. N" 971.988. 6.12.40, 23.8.30, 24,1.51.
On alcoyle du naphlalène par l’halogénure d’alcoyle en 

présence d’un halogenure métallique et d’un produit ayant 
le pouvoir d’absorber l’acide formé Le naphlalène non 
transformé ne doit pas être récupéré ; on peut simplement 
recueillir l’halogénure dialcoyle en vue de sa réutilisation 
dans une opération ultérieure. Les restes du produit de 
réaction sont extraits de la masse minérale à l’aide d’un 
solvant ayant la propriété de pouvoir être sulfoné (benzène 
ou de préférence le létrahydronaphtalène). Après l’extrac- 
lion complète, tous ces liquides sont réunis et sulfonés. On 
forme le sel de chaux de l’acide organique obtenu en 
ajoutant, après neutralisation, un sel de chaux soluble, de 
préférence CLCa. Le produit obtenu contient de l’alcoyle- 
naphlalène-sulfonate. On agglomère le produit par pres
sion, en utilisant de l’alcool vinylique polymérisé comme 
agent agglomérant.
L e v e r s  B ro th ers  and U n ii.e v e r  Ltd. — Perfectionnements 

au traitement catalytique d’irailes de qlycérides. par l'hy
drogène. — B.F. N° 973.886. 21.10.4S, 20.9.50, 15.2.51 
(Priorité Flnls-Unis 1.11.47).
Les huiles sont traitées par de l’hydrogène (entre 1 cl 

3 atnr.), entre 100 et 200°C en présence d’un catalyseur 
Ni-ÀLOa-SiOs sous forme de particules non colloïdales con
tenant entre 15 et 50 % de Ni en poids, la quantité do 
catalyseur utilisée étant telle que la proportion de Ni, sur

la base du poids de l’huile traitée, soit comprise entre 0,02 
et 0,30 %.

C r e u z é  P., Ma lv ezin  P. J. et R ig n au lt  L. — Procédé d’ob
tention d’acides gras, saponifiés ou non, à partir de sub
stances cellulosiques sacchariflables. — B.F. N" 974.067. 
2.12.41, .27.9.50, 19.2.51.
Les matières cellulosiques sont traitées en vue de leur 

saccharification, puis les jus sucrés produits sont soumis à 
la fermentation lactique et butyrique à l’aide de ferments 
polyvalents particuliers qui donnent ainsi un composé gras 
complexe de la forme C-ILiCL qui peut ensuite être sapo
nifié ou non, suivant que l’on veut obtenir un savon ou un 
lubrifiant. Le complexe gras non saponifié peut être addi
tionné de glucose et soumis alors à une hydrogénation 
catalytique qui, par transformation du sucre en C«, enri
chit le complexe en carbures, pour fournir une huile de 
graissage résistant aux hautes températures.

S o c ié t é  A nonyme de S avon nerie e t  De n t if r ic e s . — Produit 
remplaçant le savon et son procédé de fabrication. — 
B.F. N» 974.134. 30.12.41, 27.9.50, 19.2.51.
11 est constitué par une base formée d’un composé phos- 

phale d’alumine semi-organique sous forme de gel dont le 
procédé de fabrication est le suivant : on prépare d’abord 
un phosphate d’alumine semi-organique A, puis une décoc
tion de saponaire B ; on incorpore ensuite les colorants à 
un composé phosphaté d’alumine semi-organique et on 
tamise ensuite ce mélange C. On verse alors dans un pétrin 
mélangeur la base A et le liquide B additionné de pro
duits mouillants ; on ajoute ensuite pendant l’agitation la 
poudre C jusqu’à obtention d’une pâle ferme et homogène.

P e i n t u r e s  e t  v e r n i s
W est er n  New  \ork Ci.ub. — L’effet de l ’oxyde de zinc 

sur les peintures aux vernis alkydes blancs pour exté
rieur. — 0/7. Digest Fcd. Paint a. Varn. lA'od. Clubs., 
1930, N“ 310, novembre, 80G-S14.
L’emploi de 2,5 % d’oxyde de zinc améliore nettement 

la stabilité de la couleur sans affecter l’éclat ; ceci reste 
vrai si l’on augmente la quantité d’oxyde de zinc jusqu’à 
5 ou même 10 %. L’oxyde de zinc augmente la viscosité 
de la peinture dans le temps quel que soit le pourcentage. 
Dans la plupart des cas, on note un maximum de viscosité 
au bout de six mois. L ’oxyde de zinc diminue la tendance 
à la sédimentation, vraisemblablement par formation de 
savons de zinc. On n’observe pas de « grains de plomb » 
au bout de 12 mois. Enfin, l’oxyde de zinc n’a pas d’effcl 
notable sur la vitesse de séchage des peintures aux vernis 
alkydes blancs pour extérieur.
N ü s s el  IL — Les produits pour revêtements bitumineux. 

—' Arch. techn. Mess. {ATM), 1950. N° 117, octobre, 
T117.

_ La valeur d’un enduit bitumineux dépend de sa den
sité, de sa résistance à l’humidité et aux substances agres
sives. Que ce soit sous forme de.sol. ou d’émulsion, il doit 
être travaillé à chaud. La couche de protection peut aller 
de quelques mm à 2 centimètres. On l’applique par badi
geonnage, brossage ou pulvérisation. 11 peut être mélangé 
à des matières minérales ou fibreuses. En solution à froid, 
on 1 emploie pour l’éroaillage, l’isolation électrique ou la 
protection des constructions. A chaud c’est sous forme 
d’émulsion ou de dispersion qu’on l’utilise pur ou mélangé 
(bitume, goudron ou résine). L’essai d’un enduit comprend 
d’abord la détermination de la densité, puis des points de

ramollissement et de pénétration. Le point de ramollis
sement, d’après Kramer-Sarnow, est obtenu en bouchant 
par la matière la partie inférieure d’un petit tube de verre 
de C mm diamètre, sur une hauteur de 5 mm. On verse 
par dessus 5 g de mercure- On place le tube dans l’eau 
qu’on réchauffe de 1° par minute. Le point de ramollis
sement est obtenu quand le mercure passe. L’ind. de péné- 
I ration est obtenu à 25”C par l’enfoncement d’une aiguille 
type sous une charge de 100 g après 5 secondes de charge. 
Le point de rupture (brisage) est obtenu par le pliage d’une 
peLi'e feuille d’acier recouverte d’enduit dans des condi
tions de refroidissement déterminées. On mesure l’angle 
atteint lors de la rupture ; cet angle varie généralement 
de 60 à 130°. D’autres essais peuvent aussi être poursuivis 
à différentes températures (pliage ou imperméabilité à 
l’eau).

B a ltim o r e  C l u b . —- Essais de jaunissement accéléré sur 
peinture-émail blanche. — Off. Digest Fcd. Paint a. Varn. 
Prod. Clubs, 1950, N” 310, novembre, 815-826.
Une atmosphère d’ammoniaque, une lemp. élevée, une 

lemp. élevée en atnr. humide, une lemp. élevée , en atm. 
humide avec illumination par lampe Mazda provoquent un 
jaunissement rapide (env. trois jours au lieu de sept mois 
d’exposition _ normale). Les peintures-émail contenant de 
1 oxyde de zinc sont plus jaunes au début mais conservent, 
par la suite, une meilleure couleur, sous toutes conditions 
d’exposition. Les peintures faites avec le dioxyde de titane 
« rutilant » sont plus jaunes au début que celles faites 
avec le même poids de titane « anatase », mais par la 
suite le changement de couleur est le même.
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N ew  Y ork C l u b . —  Méthodes d’essai pour l ’évaluation des 
peintures mates de teinte foncée. — Off. Digest Fcd. 
Paint a. Varn. Prod. Clubs, 1950. N" .310, novembre, 
873-877.
Une méthode d’essai a été établie qui permet de com

parer une peinture maie foncée avec une peinture stan
dard pour la couleur et l’uniformité de la brillance, ainsi 
que pour diverses propriétés physiques (brossage, séchage, 
etc.). Les essais ont été adoptés par un certain nombre de 
fabricants qui trouvent des résultats comparables aux 
résultats industriels, el susceptibles d’une excellente repro- 
ductibililc.

Bosch \Y. —  V ern is et peintures-ém ulsions eau dans 
l'hu ile . — Off. Digest Fcd. Paint a. Varn. Prod. Clubs, 
.1950. N° 310, novembre, ,878-884.
Des émulsions «'semi-stables « (border-line) d’huiles sic- 

ealives, de vernis huilcs-résines ci de lésines alkydes ont 
élé préparées à la soude (0,046 %). Ces émulsions"sont du 
type « eau dans l’huile » à 16 % d’eau, dans la plupart 
des cas, il n’y a pas eu d’augmentation notable de la vis
cosité et la stabilité des émulsions est bonne. Les huiles 
épaissies, diluées, ont donné de meilleurs résu liais que 
les huiles non épaissies. Des émulsions de certains vernis 
aux résines alkydes ont été pigmentées avec des pigments 
hydrophiles ou hvdrophobes, et, dispersées dans différents 
appareils standards sans séparation ni inversion de phase. 
On n’a pas remarque de différences entre les caractéris
tiques des peintures faites directement à partir des résines 
alkydes et celles faites a partir des émulsions. Des essais 
entrepris sont en contradiction avec les travaux de M agner 
affirmant qu’un film d’émulsion retient de l’eau, après 
séchage, d’une manière appréciable, même après cuisson 
à 120".

K a pi'k u ie ie r  C. P. A. et Autres. —  L ’analyse chim ique des 
huiles siccatives styrénées et des alkydes. — Paint Tech- 
nol., 1950. 15, N° 179, novembre, 477-483.
L’ind. de saponification des huiles siccatives et alkydes 

styrénées permet d’évaluer la teneur en styrène du vernis.
Au cours de la réaction, tout le styrène s’est combiné 

chimiquement avec l’huile et on distingue les ac. styrènes 
el les acides gras non modifiés. 50 mol. de styrène peuvent 
sc fixer sur une mol. d’acide gras. Une estérification à 
l’alcool propylique donne une sol. (eslers propyliques des 
acides gras) et un résidu (acides gras styrènes). Les pro
priétés siccatives cl de résistance à l’eau des vernis sont 
en relation avec les proportions de ces deux sortes d’acides.

S iiaw  C. M. —  Les propriétés des solvants d’origine pétro
lière  en relation avec la  viscosité des solutions de résines
alkydes. — Off. Digest Fcd. Paint a. Varn. Prod. Clubs,
1950. N" 310. novembre, 891-895.
Un certain nombre d’essais utilisés pour évaluer les sol

vants pétroliers sont discutés, en relation avec la composi
tion Chimique (densité, zone d’ébullltion, odeur, couleur.

ind. de réfraction, pouvoir solvant). On explique les diffé
rences entre des diluants obtenus à partir des pétroles 
paraffiniques de l’Est et des pétroles naphléniques de la 
rióle Pacifique.

11 n’est pas possible de relier la capacité de réduction de 
la viscosité d’un solvant pétrolier avec ses propriétés chi
miques. Il y a pour chaque solution « solvant-résine » un 
équilibre entre la quantité de résine réellement dissoute el 
la quantité de lésine colloïdalement dispersée, l’ensemble 
des deux déterminant la viscosité de la solution. Le rap
port des deux peut être modifié en changeant la composition 
chimique du solvant ou par addition d’un autre composé 
Ici que l’alcool.

B evax . E . A. —  Les copolymères du styrène. —  Paint 
Tech nul.. 1950. 15, Xo 179, novembre, 485-488.
Les polystyrènes sèchent rapidement, ont de bonnes qua

lités électriques, une grande résistance à l’eau et aux sol. 
aq.i de produits chimiques, mais adhèrent faiblement, et 
résistent mal aux solvants aromatiques. En les faisant 
réagir avec des huiles siccatives ou des résines alkydes, on 
obtient un vernis qui présenle les qualités des deux cons
tituants. La nature des liaisons du copolymère ainsi obtenu 
varie selon les huiles qui ont été combinées avec le styrène.

W ilh au x  IL cl F iia xkig n o u li.e  A. S. —  Essais d’extraction 
sem i-industrielle d'huile A'Aleuriles montana au Kivu. 
—- Bull. Agr. Congo belge„ 1950. 46, N” 4, décembre, 
993-1002.
Pour obtenir un bon rendement en huile, ¡1 faut 

employer de fortes pressions «le l’ordre de 800 à 1.200 atm. 
La deuxième pression n’est rentable que dans le cas de 
prix élevés de l'huile. La qualité de l'huile est du même 
ordre que celle de l’huile obtenue au laboratoire, mais sa 
couleur est plus foncée. Un bon drainage de l’huile dans 
les'tourteaux n'est assuré et par conséquent une bonne 
extraction n’est possible qu’en présence d’une quantité 
suffisante de coques. Il esl nécessaire de laver les graines 
avant traitement, puis de les sécher et de les tararer pour 
éliminer les graines vides. Les « expelters » ancien modèle, 
à liasse pression, ne conviennent pas.

Brevet

C11 a  m a iox x a t  A. P. — Peintures et colorants et leu r procède 
d'obtention. — B.F. X" 973.053. 6.10.48. 6.9.50, 7..2.51 
(Priorité Maroc 27.10.47).
La matière active esl constituée en tout ou en partie 

par des combinaisons d’acétylène et de cuivre ou des déri
vés des acétylures de cuivre 

Les préparations peuvent être stabilisées par dispersion 
des pigments d’acélylures cuivreux ou dérivés sur sup
port inerte, ries préparations possèdent des propriétés anli- 
cryptogamiques cl fongicides.

Produits pour l'écritnre et l'impression graphique

Ba u ky  T. IL — Encres pour affiches lumineuses. — Ind.
Chemist, 1950. 26. X" 311. décembre, 534 et 540.
Le pigment est constitué par une substance colorée fluo

rescente dissoute avec une résine synthétique non poly
mère dans un solvant approprié ; celte résine donne par 
polymérisation un solide transparent. Les résines ürée-for-
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mol, m étamine-formol et les méthacryiates sont les plus 
indiqués.

L’ind. de réfraction du milieu doit être voisin de celui 
de la substance fluorescente. Le support a une grande 
influence. Les affiches peuvent conserver leur luminosité 
pendant un mois.
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C e l l u l o s e ,  p a p i e r
R echerches scientifiques

Anc. ei.i B. el Mazza S. — La cellulose de topinambour. Com
position de la plante et nature de ses cendres. — Chi- 
mica, 1951. 6, N" 1. janvier, 2o-.27.
L’exiraordinaire propriété de propagation spontanée du 

topinambour, l’aspect et la consistance ligneuse des liges 
que la plante produit annuellement dans un cycle végé
tatif relativement bref, permettent de penser que le topi
nambour constitue une source industrielle de bonne cel
lulose. lin vue de préciser ces possibilités, on a étudié les 
caractéristiques botaniques et culturales de la plante, la 
composition des parties cellulosiques de cette dernière et

la composition des cendres. Les essais entrepris sur l’échelle 
industrielle n’ont pas encore permis de définir avec pré
cision la teneur exacte en cellulose du topinambour, mais 
elle doit être voisine de 35-40 ce qui donne tout de 
suite une idée de l’importance de ce végétal comme source 
possible de cellulose.

R i c i i t z e n i i a i n  II. — La dégradation par oxydation des com
posés de lignine méthylés. — Svcnsli Pappers-Tidn., 1950. 
53, N° 20, 044-648. 31 octobre.

Fabrication

Singii C. — La fabrication du papier journal à. partir du 
mûrier à papier (liroussnnclia papyri[era). — llngng a. 
churn. Digesl, 1950. 2, .Y’ 11. novembre, 391-396.
Le papier journal doit satisfaire à certaines spécifica

tions mécaniques et physiques; il doit être assez blanc et 
de plus bon marché.

On a préparé un papier présentant ces qualités en par
lant d’une pâte, contenant 70 % de. pâle mécanique pré
parée avec le bois du mûrier à papier (Broiissonelia papy- 
rifera) et 30 % de pâle de bambou blanchie.
PtitonoMS .1. I). — Etude sur la structure du papier au 

moyen de rayons X mous. — Papeterie, 1951. 73, N” I, 
janvier, 2-13.
On s’est proposé dïTudier par microradiographie le feu

trage des fibres, ainsi que la répartition de la charge dans 
le papier. Pour cela il faut opérer sur des feuilles de 
papier amenées à une épaisseur de 0,03 mm environ ; le 
meilleur produit « opacifiant » pour les rayons X. à grande 
affinité pour la cellulose, est constitué par une sol. iodée 
alcoolique. Après exposition aux rayons X mous et déve
loppement du film, l’examen au microscope donne une 
idée de la valeur du cliché qui peut être éventuellement 
photographié et projeté sur écran. Avec une certaine habi
tude, bn peut interpréter le cliché et. étudier la structure 
du papier. On arrive à obtenir un cliché toutes les 25 mi
nutes.
Assaiu.y A. — Une méthode simple de contrôle et de me

sure de la délignification dans les pâtes à papier. -—
Papeterie, 1951. 73, .X" I. janvier, 15-17.
Les fibres cellulosiques colorées par le chloro-iodurc de 

zinc sont dichroïques et examinées sur un microscope dont 
le condensateur est remplacé par un polarisent' présentent 
deux teintes lorsque l’angle d’observation varie de 90” ; les 
fibres lignifiées, n’étant pas dichroïques, ne présentent pas 
cette propriété. On peut ainsi identifier la présence de 
lignine et en mesurer le taux.
S a .muklson O. et H a h t leu  X. — Effet du blanchiment au 

moyen du bioxyde de chlore et du chlorite, sur l ’indice 
de cuivre, la solubilité dans les alcalis à chaud et l ’indice 
de carboxyle de la cellulose au sulfite. — Svem k Item. 
T., 1950. 62, X” 10, 197-204.
Le blanchiment fut effectue avec (1IO- du commerce, 

(.10- préparé au laboratoire, CiO-Na du commerce et 
ClOsNa récris!allisé, à des pli variant de 2 à 6. On a cons
ulté que la consomma!ion, en un temps donné, restait 
constante pour les dilîércntes valeurs de pli. avec CIO-, 
et diminuait avec les valeurs croissantes du pli avec 
ClO-Na, La solubilité dans. les alcalis à chaud n’est pas

modifiée par blanchiment, par CIO-, mais elle est forte
ment diminuée dans le blanchiment par ClCLXa aux va
leurs de pli comprises entre 2 et 3.5, pour atteindre sa 
valeur normale pour un pli de 4,5. Corrélativement, l’in
dice de cuivre et l’indice de carbonylc restent constants 
dans le blanchiment avec CIO- pour différentes valeurs de 
pli el varient dans le blanchiment au CIO-Na.
'Kiuegek J. — Broyeurs en lave basaltique. — W ochcnbl. 

Papicrfabrik., 1950. 78, Y ’ 22, novembre, 662-664.
Une garniture complète de broyeur en lave basaltique, 

e’est-à-dire le rouleau et l’embase, donne une matière pré- 
senlanl des fibres longues el fines, donc un meilleur papier. 
Une garniture mixte comportant un rouleau en acier ou 
en bronze et une embase basaltique donne un matériau 
plus court. De là vient que certains fabricants mélangent 
les produits des deux types de broyeurs el obtiennent ainsi 
des papiers excellents. Dans celte "opération, la pression de 
broyage spécifique joue un rôle capital ; avec une pression 
basse et une longue durée, on obtient une pâte à fibres 
plus longues, avec une pression plus élevée et une durée 
plus courte, dus fibres plus courtes.

I ’euhson S. 0. — Moyens propres à préserver la carboxy- 
méthylcellulose sodique de la détérioration par des agents 
microbiologiques. — S vem k  Pappers-Tidn., 1950. 53, 
X" 22, 30 novembre, 726-732.
S’il est possible de préparer des sol. de carboxyimélhycel- 

lulose sodique (CHIC) qui ne se putréfient pas, en prenant 
de l’eau exemple de sels minéraux, techniquement les sol. 
de CMC.sont sujettes à la putréfaction et il faut donc les 
stériliser. L’acétate phényl-mcrcuriquc à une concentration 
de 10-65 nig/1 empêche' la put réfaction des sol ut ions. Les 
concentrations de penlachlorophénate de sodium et du sel 
de sodium de dibydroxy-dichloro-dipbénylmétbane néces
saires pour empêcher les moisissures sont de 100 mg/1, 
mais il suffit de 5 mg/1 pour les bactéries. Techniquement, 
l’addition de 1-10 mg/1 d’acétate phényl-mercurique à 
100 % ou de 100-200 mg/1 de penlachlorophénate peut être 
effectuée sans risque, il est recommandé de dissoudre le 
désinfectant dans l’eau devant servir à préparer la sol., 
[tour avoir une dispersion homogène.

Su.ndmax J. et Sùxdman Veronica. — Formation d'aldéhyde 
et rendement en alcool dans la fermentation des liqueurs 
résiduaires de cellulose au sulfite. — Papcri ja Pim.- 
Papper or.h Tn'i, 1950. 32. N" 1.2, 15 décembre, 378-383. 
C’est un fait bien connu que dans la fabrication d'alcool 

à partir de liqueurs résiduaires de cellulose au sulfite une 
quantité' importante d’aldéhyde acétique s’accumule—en 
cours de fermentation. Ici le n’est jamais utilisée, mais
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revient aux cuves de fermentation, diminuant le rende
ment en alcool. Les changements de lemp., d’acidité ou de 
teneur en ferments n’ont aucun elTet, mais on augmente 
de 11 % le rendement en alcool en ajoutant toute la frac
tion contenant F acétaldéhyde dés le début de la fermenta
tion et non tout au long de ce processus.
Mankbho N. — Em ploi des lessives résiduaires de cellulose 

au sulfite dans la  cuisson de la cellulose au sulfate. —
Svensk Pappers-Tidn., 1951. 54, N” 1, 15 janvier, 19-24. 
Un nouveau procédé, le procédé « Silfat », consiste à 

ajouter du sulfate de sodium fondu à la liqueur usée de 
sulfite, à alcaliniser la sol. et à l’utiliser dans la cuisson 
au sulfate. Ile cctlc façon, les solides de la liqueur sulfi- 
tique sont inclus dans la liqueur noire et la liqueur sulfi- 
lique est évaporée sans frais avec la liqueur noire.

Après une élude des méthodes analytiauës convenant h 
ces lessives, on a exécuté des cuissons expérimentales. 
Celles-ci ont montré qu’avec des lessives pures, la lessive 
au « Silfat » donne, par comparaison avec la lessive au 
sulfate, un rendement un peu plus élevé pour le môme 
indice de Roe, consomme plus d’alcali et nécessite une 
durée de cuisson plus longue. Les ¡lûtes ont à peu de chose 
près les mômes propriétés.
M a n n r h o  N. — Em ploi de la  liqueur résiduaire de cellulose 

au sulfite pour la  cellulose a'u sulfate. —  Svensk Pap
pers-Tidn., 1950. 54, N” 2, 31 janvier, 61-69.
On a étudié la préparation de la lessive de cuisson par 

1 emploi de la liqueur résiduaire de sulfite de calcium. On 
commence par traiter les houes de caustification avec celle 
liqueur, puis on y ajoute des houes fraîches gâchées dans 
un peu de liqueur concentrée. La liqueur faible obtenue 
ept clarifiée, et serf à dissoudre le sulfate. Le précipité de 
Ca obtenu par alcalinisation de cette lessive se dépose 
bien, parce que le précipité de Ca dans la liqueur au 
sulfite a déjà été préalablement séparé. Ainsi la circulation 
des alcalis se trouve augmentée de 30-35 %, le rapport 
alcalis/substance sèche restant sensiblement la môme. Une 
économie annuelle de 7.500 t de charbon est réalisée dans 
une usine produisant 30.000 tonnes.

Brevets
Manniuio A- — Procédé d’hydrolyse préalable par des 

lessives résiduaires au bisulfite de calcium  de matières 
cellulosiques avant le u r désintégration suivant la  méthode 
au sulfate. —  li. Suéd. N“ 130.004. 23.8.47, 31.10.50
(10.1.51).
Après avoir, par addition d’ac. sulfurique, précipité le 

calcium des lessives résiduaires au sulfite, sous forme de 
sulfite de calcium, on introduit l’hydrolysat, soit directe
ment, soit après l’avoir utilisé d’une autre manière, p. ex., 
par fermentation, suivant des méthodes connues, dans ie 
processus de fabrication de la cellulose au sulfite où sa 
teneur en matière sèche est utilisée dans la régénération 
des lessives noires

A k t ieb o la c e t  R amens P a t e n t e «. —  Procédé d’évaporation 
de liquides incrustants, en particu lier de lessives rési
duaires au sulfite, par chauffage indirect. —  B. Suéd 
N° 130.277. 7.3.47, 5.12.50 (24.1.51).
On soumet au chauffage sous pression une partie du 

liquide à évaporer — p. ex. 30-40 %, suivant sa concen
tration et la lemp. du chauffage sous pression — après 
quoi, et de préférence après séparation des substances 
incrustantes précipitées, on la réunit à la partie non chauf
fée sous pression cl on évapore l’ensemble.

A ktikbo i.agkt R amkns P a t e n t e ». —  Procédé d'évaporation 
des lessives résiduaires de cellulose au sulfite. —  B Suéd 
.V 130.278. 7.3.47, 5.12.50 (24.1.51).
On soumet les lessives résiduaires au sulfite d’une con

centration de 12 % au plus, d’abord à une évaporation pré
paratoire sous vide, en une ou plusieurs étapes, puis au 
chauffage sous pression à la vapeur directe, en vue de 
précipiter les substances génératrices d’incrustations, après 
quoi et de préférence après séparation de ces substances pré
cipitées, on évapore définitivement les lessives, en une ou 
plusieurs étapes, à une lemp. inférieure à celle du chauf
fage sous pression.

M a t i è r e s  p l a s t i q u e s .  F i b r e s  a r t i f i c i e l l e s
Textiles artificiels

MacG ukgoii J. II . et P ugh C. —  Réaction de l ’acrylonitrile  
avec des substances hydroxy- m acrom oléculaires. II . Pro
duction et application d’éthers cyanoéthyliques de la  cel
lulose, insolubles dans l ’eau, solubles dans les alcalis à 
l ’état de fils solubles. — J. Soc. Dyers a. Colour., 1951. 
67, N° 2, février, 74-80.
La préparation d’éthers cyanoéthyliques de cellulose sus

ceptibles de donner par filage des fils insolubles clans l’eau 
et solubles dans les alcalis, est très délicate. Les principaux 
facteurs influant sur les propriétés du produit obtenu Sont 
le degré de maturation de la viscose de laquelle on part, 
celui de l’ester au moment de son filage et la quantité de 
nitrite acrylique mise en œuvre par molécule de cellulose. 
Les fils obtenus-sont, entre autres usages, utilisés dans cer
tains procédés de lissage selon lesquels ils sont ensuite 
éliminés sélectivement par traitement, alcalin du tissu.
I I a s l a m  J. et C la sp eu  M. —  Nouvelles observations su r  l ’ana

lyse des polymères du type nylon. — Analyst. 1951. 76, 
N" 896, janvier, 33-40. ' '
Des méthodes ont été établies pour l’analyse das mé
Vol. 65 — N“ G.
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langes de dichlorhydrate d’hexamethylene-diamine et de 
chlorhydrate de l’ac. 5-aminocaproïque, pouvant être olile- 
nus en appliquant, à certains nylons, les méthodes d’hy
drolyse publiées antérieurement par les auteurs. Le dosage 
du chlorhydrate de l’ac. 5-IrnihocaproTque s'effectue par 
titrage alcalimélrique en présence de phénolphtaléine, celui 
du dichlorhydrate d’hexamélhylènc-diamme repose sur le 
passage de la sol. des chlorhydrates à travers une colonne 
d’ « amberlite I.B.A. 400 » et titrage alcalimélrique de 
l’hcxamélhylône-diamine ayant traversé la colonne, en 
employant le méthvlorange comme indicateur.
IToutz R. C. — L ’Orlon, fibre acrylique : chim ie et pro

priétés. — Textile Iles- ./.. 1950. 20, N® 11. novembre 
786-801.
LOrlon, mis au point par Du Pont de Nemours, est- un 

polymère du nitrfie acrylique. Il est insoluble dans la plu
part, "des solvants courants. On en connaît néanmoins ac
tuellement une trentaine portant dans leur molécule des 
groupes « solvogéniques » caractéristiques. Par fractionne
ment à l’aide de solvants appropriés cl étude osmométrique
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des fractions recueillies, on a trouvé pour celles-ci des p. 
mol. variant entre 17.600 et 133.000. Des éludes aux 
rayons X et aux infra-rouges permettent de supposer que 
les molécules sont accrochées linéairement en « lèle-à- 
queue »j mais divers autres modes de-liaison semblent 
aussi exister. 11 est remarquable de constater qu’en sol. 
rOrlon est facilement dégradé par les alcalis avec appari
tion de coloration. Ses principales propriétés pratiqués 
sont : faible densité, bonne ténacité et bonne élasticité, 
1res faible absorption de l’eau, grande stabilité à la lumière, 
à l’air, à la chaleur cl aux agents chimiques acides ou 
basiques, résistance à l’abrasion et aux attaques biologi
ques. Etant très peu rétrécissable, il permet, incorporé 
seulement à raison de lu % dans un tissu de laine, de 
rendre celui-ci. beaucoup moins déformable. On le teint 
essentiellement à l’aide de colorants pour rayonne d’acé
tate et de certains colorants de cuve. En opérant sous 
pression, on augmente la pénétration de la teinture et en 
vméliore ainsi la solidité.
jentgen  Charlotte. — Le térylène. — Kunstseide u. Zcll- 

wolle, 1930. 28, N° 11, novembre, 449-430.
Le térylène est le téréphtalate d'élhylène-glycol et peul 

être transformé en fibres comme le Pe Ce, le nylon, le 
Pcrlon ou l’Orlon. C’est donc la cinquième fibre textile 
entièrement synthétique, qui apparaît sur le marché. Sa

T e x t i l e s ,  b l a n c h i m e n t
B.uka II. — Le blanchiment des fibres végétales au moyen 

de chlorite de sodium. Principes chimiques généraux. —
Melliand Textilber., 1931. 32, N® 2, février, 141-146.
Le chlorite de sodium est préparé industriellement en 

Allemagne par la Degussa depuis 1948. Son prix de revient 
est encore relativement élevé. Il peul être parfaitement 
stabilisé. Son principal avantage sur les hypochlorites et 
les peroxydes, dans le blanchiment des fibres cellulosiques, 
esl̂  de n’exercer aucune action dégradante sur celles-ci et 
même de les protéger en leur présence. De plus, son 
emploi est très souple relativement à la concentration, la 
lemp. et la durée du traitement et permet d’obtenir de 
beaux blancs. Les sol. de chlorite sont activées soit par 
acidification, soit par addition de chlore, d’hypochlorite, 
d aldéhydes ou de persulfates. Le mécanisme des réactions 
est assez complexe. 11 semble néanmoins que le dégage
ment de CIO. soit, le principal facteur intervenant dans 
faction du blanchiment, mais il ne peul à lui seul tout 
expliquer. Actuellement, l’açtivation par acidification et 
celle par les hypohloriles sont les seules pratiquement 
applicables.
Ur.iucii H. .41. — Examen des matériaux difficilement 

inflammables. Essai des tissus contenant de l’asbeste, au 
point de vue de leurs propriétés ignifuges. — Texlil- 
lîdsch., 1950. 6, N° 2, février, 45-53.
Pour ignifuger les textiles, on a fait appel soit au dépôt 

de pigments réfraclaires à la surface des fibres, soit à 
1 imprégnation a l’aide de substances telles que les sels 
d'ammonium libérant, à chaud, un gaz inerte étouffant la 
flamme, ou telles que le borax donnant une pellicule très 
fusible enrobant, la substance combustible. Enfin, ces der
nières années, on a fait appel à certaines résines synthé
tiques. Diverses théories ont. tenté d’interpréter le “méca
nisme de l'ignifugation. A l'heure actuelle, aucun traite
ment. no confère aux textiles une résistance absolue au 
feu. De très nombreux essais permettent d’analyser les 
matières ignifugées et de déterminer leur résistance à la 
chaleur cl à la flamme. Les tissus mixtes contenant de

stabilité est comparable à celle du nylon, de même que sa 
solidité. Son élasticité est très grande. Pour rendre indé
formables les textiles en térylène, il suffit de les traiter à 
la chaleur ou à la vapeur. Les autres propriétés textiles 
sont bonnes. Seule sa ieinlure présente quelques diffi
cultés, qui sont d’ailleurs partiellement surmontées. Bien 
que l’on n'ail encore que peu d’expérience de celte nou
velle matière, elle semble destinée au même succès que ses 
devancières.
A nonyme. — Détermination du degré de polymérisation de 

la cellulose d’après Staudinger. — Melliand Textilber.,
1951. 32, N° 1, janvier, 39-40.
Celle détermination se fait par mesure de la viscosité 

d’une sol. diluée de la cellulose dans la liqueur de Schweit- 
zer'en utilisant la règle de Staudinger, qui peut se résu
mer dans la formule suivante :

où IJ = degré de polymérisation c’est-à-dire nombre de 
groupes glucopyranose dans la molécule, 

c =  teneur en g de cellulose de 1.000 cm3 de solution. 
IL,, = viscosité spécifique.
Description de l’appareil et du mode opératoire pour la 

détermination de la viscosité spécifique D„>.

l’amiante el de la laine sont non seulement ininflammables, 
mais encore protègent les substances inflammables, telles 
que le papier, lorsqu’on les interpose entre celles-ci et le 
feu.
Mati.in N. A. — Analyse à la touche des cendres de fibres 

cellulosiques naturelles. — Am er. Dyestuff Reporter, 1951. 
40, Nu 2, 22 janvier, 44-48.

Mansi-ikld W. W. — La détergence- I. Lavage à basse tem
pérature de la laine en suint. — Austral. J. Applied sci., 
1950. 1, N” 3, septembre, 330-347.
Afin de moins détériorer ia laine, lors de son désuintage 

à l'aide d’une soi. de savon additionnée de soude, il fau
drait réduire l ’alcalinité du bain el abaisser la lemp. au- 
dessous de 40“C. La diminution de la teneur en soude 
réduit considérablement l ’efficacité du savon. On peul, dans 
ce cas, remplacer celui-ci par des détergents synthétiques 
tels que les alcbyl-aryl-sullonates, qui donnent satisfaction 
jusqu’au pli = 5. L’abaissemenl de la lemp. rend la dis
persion des cires de ia laine dans le bain de nettoyage plus 
difficile du fait de l’augmenUüion de leur viscosité. On 
parvient néanmoins à réaliser un bon nettoyage, à la temp. 
de 20"C, en ajoutant un solvant tel que le benzène, le tétra
chlorure de carbone, le toluène, etc., que l’on émulsionne 
dans le bain savonneux alcalin.

M a m n e i . i .1 B. — Sur la constitution chimique de la soie et 
de la laine. — Chimica, 1951. 6, N® 1, janvier, 9-11.
La laine se différencie neltement des trois types de soie 

étudiés (soie jaune d’or, soie verte japonaise et soie blan
che) par les caractéristiques suivantes : 1“ le pourcentage 
d’azote aminé est nettement plus élevé (¡1 est plus que 
doublé par rapport à celui des soies examinées) ; 2" il en 
est de même en ce qui concerne l’azote de la mélanine 
et l'azote total des bases ; 3° les pourcentages d’azote total 
du filtrat et de.l’azote aminé du filtrat sont nettement plus 
faibles ; 4° la teneur en azote de rarginine est qualTtr-fois 
plus grande dans la laine que dans la soie.

, t e i n t u r e
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Serçhi G. et Nai.dini G. — Réactions d’autocopulation des 
aminés aromatiques. Applications tinctoriales sur fibres 
polyamidiques. I. Introduction. — Chimica, I9o 1. 6, N" 1, 
janvier, 12-14.
En vue de préciser les conditions de formation des colo

rants azotés sur les libres textiles et notamment sur la 
laine, on a entrepris une série de recherches tendant : 
I" à montrer quels sont les groupes diazolables de la ‘kéra
tine ; 2" à isoler le produit final coloré ; 3° à rechercher 
quelles modifications chimiques et physiques surviennent 
dans la laine après le traitement par l’ac. nilreux ; 4" à 
étendre, si possible, la technique de l’hypothétique diazo
tation à une méthode industrielle de teinture d’un emploi 
facile. Les premiers essais, qui ont porté sur de la laine 
d’Australie en flocons, des filés de laine pure et sur dés 
mélanges laine-rayonne, semblent montrer qu’il ne s’agit 
pas d’une 'diazotation et d’une copulation successives de la 
laine, mais seulement de la formation de composés d’aulo- 
diazotalion cl d’aulocopulation de l’umine avec laquelle on 
traité la fibre ; ces produits trouvant ensuite les conditions 
moléculaires de la kératine modifiées par traitement avec 
1 ac. nilreux sont absorbés à froid par la fibre d’une matière 
stable et permanente. Les résultats dépendent du pif du 
bain, qui doit être convenablement ajusté dans chaque cas 
particulier.
Grundv J. G. — Teinture de tissus mixtes contenant du 

nylon. — J. Soc. Dyers a. Colour., 1931. 67, N° I, jan
vier, 7-17.
.Le nylon en mélange avec la rayonne acétate, la soie, la 

laine et les fibres cellulosiques (coton et cellulose régéné
rée), peut être teint, en nuances d’intensité et de solidité 
variables, appropriées aux demandes des industries intéres
sant ces fibfcs.

Les fibres mixtes nylon-rayonne acétate peuvent être 
teintes en un ou deux bains dans une gamme limitée de 
coloris, avec effets bicolores.

Les fibres mixtes nylon-soie et nylon-laine peuvent, être 
teintes en n u a t ires uniformes ou produire des effets divers 
par un choix judicieux de colorants, aussi en appliquant 
les méthodes normales de teinture de ces fibres.
Alexander P., Carter D. cl Earland C. — Réaction de la 

laine avec les chloramines organiques. II. Nature de la 
réaction. — ./. Soc. Dyers a. Colour.., 1931. 67, N" 1. jan
vier, 17 -22.
Il est prouvé que les chloramines peuvent oxyder la laine 

suivant deux mécanismes différents, bien que dans ni l’un 
m 1 autre cas la réaction ne se produise par l’intermédiaire 
du chlore libre en solution. Une seule réaction rend la 
laine non-feu Iran te, et celle réaction est favorisée par ia 
présence d’ions chlorure en sol. et par l’augmentai ion de 
1 électro-négativité du groupe adjacent au groupe > NCl 
réagissant. Des dosages d’aminoacides sur la laine traitée 
et des réactions effectuées sur des produits types montrent 
que la liaison disulfure est aussi rapidement oxydée dans 
les deux mécanismes, bien qu’ils se comportent'différem
ment avec la lyrosine ; on suggère que celle-ci doit subir 
une oxydation pour produire la résistance au feutrage de 
la laine par attaque en surface.

Ai.exandf.r P., Carter D. et. Eari.and C. — Rôle de la liai
son disulfure dans les réations qui rendent la laine non 
feutrante. — ./. Soc, Dycrs a. Colour.. 1930. 67, N° I 
janvier, 2.3-27.
Des essais à l’ac. peracétique ont montré que la coupure 

(Je la liaison disulfure seule ne peut pas diminuer l’effet 
de friction différentielle (DFE) îles fibres de laine, donc ne 
peut pas rendre celles-ci non feutrantes par la seule al la
que en surface. La coupure île la liaison disulfure sans 
attaque des autres groupes rend la laine non-feulrante par 
modification des propriétés, élastiques des fibres. La con

clusion est donc que, pour diminuer le DFE d’une fibre et. 
rendre la laine irrétrécissable par attaque en surface seu
lement, deux réactions sont nécessaires. La première, 
comme l’a reconnu Speakman, est une fission de la liaison 
disulfure sans formation d’une nouvelle chaîne transver
sale ; la deuxième est une coupure dans la mol. de laine 
en un autre point qui, dans le cas des procédés « irrétré
cissables » bien connus, se produit au reste Lyrosine dans 
la chaîne polypeptide.

D j c k i x s o x  J, C. et Palm kr R. C. — Méthode rapide de do
sage dos extraits éthérés. — J .  Textile Inst., 1931. 42, 
N° 1, janvier.
La détermination de la teneur en huile de la laine par 

extraction au Soxhlel est longue. Description d’une mé
thode beaucoup plus rapide et économique. Elle résulte de 
la transformation de procédés déjà connus, mais comporte 
deux innovations en ce qui concerne l’extraction et l’éva
poration.

On peut opérer l’extraction, la filtration et l’évaporation 
simultanément, en moins de 13 min, avec le minimum de 
matériel et de solvant.

Comme toutes les méthodes rapides, celle-ci donne des 
résultats légèrement inférieurs à ceux du Soxhlel., mais ia 
précision est très satisfaisante.

La méthode rapide semble jusqu’ici ne pouvoir s’appli
quer qu’aux huiles contenues dans la laine filée.

Brevets
R hodiaceta . — Nouvelles compositions d’encollage et nou

veaux filaments textiles comportant de telles composi
tions. — B.F. N" 970.299. 11.8.48, 14.6.50. 2.1.31 (2 prio
rités Etats-Unis 19.8.47 et 20.9.47).
Elles contiennent du cellulose-glycolale de sodium 

soluble dans l'eau et éventuellement un polyalcool alipha- 
tique soluble dans l’eau, des lubrifiants et des adoucissants. 
Elles peuvent également contenir un cellulose-glycolate 
de sodium soluble dans l’eau et un ac. carboxylique alipha- 
llque, non saturé, polymerise, soluble dans l’eau (p. ex. de 
l’ac. polyméthaciylique) et éventuellement des adoucissants 
et des lubrifiants.

A ntoxucci A. —• Procédé pour le traitement de la soie 
grège. — B.F. N” 971.378. 23.4.40, 1.2.7.30. 16.1.31.
La soie est Iraitée à froid dans un bain alcalin, rincée 

et traitée ensuite dans un bain acide dilué. Le bain alcalin 
se compose de soude caustique, de sulfite de sodium cris
tallisé et éventuellement d’hydrosulfite de sodium ou de 
carbonate de'soude. Dans le cas où le traitement est appli
qué au décreus&ge des fils ou tissus, le bain alcalin est 
additionné de crème de lartre et d’hydrale de calcium. La 
concentration du bain alcalin est de l’ordre de 2" à 6“ lié. 
Le bain acide dilué est conslilué par de l’ac. formique, 
sulfurique, acétique ou chlorhvdriquc.

Be r g ie r  J., E sken azi A. et I I elbro nn er  A. — Procédé d’en
collage. — B.F. N“, 971.501. 12.8.40. 26.7,50, 18.1.51 
On utilise des résines naturelles (colophane) ou arlifi- 

riellcs (coumarone) que l’on élhérifle ou saponifie avant 
leur emploi. Ces résines ainsi traitées' sont mélangées soit 
avec des plastifiants, soit avec des lubrifiants solides ou 
liquides, soit avec un mélange de ces corps (huile de paraf
fine, huiles de graissage, phlalates ou ci!rates d’alcooyles, 
etc.) ; ces corps ne doivent conlenir aucun acide libre.

Ce procédé d’encollage, utilisant les compositions ci-des
sus, permet de fixer sur la fibre un produit fini n’évoluant 
pas avec le temps. Grâce à la présence sur les fibres des 
résines saponifiées, ces encollages peuvent être facilement 
enlevés par l’eau chaude.
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Livres
(Colc 2L4.21G)
LiiTOiiT V. — Produits réfractaires. Matières premières- 

Fabrication. Usage. (Eludes de Synthèse cl de Documen
tation « L ’Aclualité Technique), 2' éd. — I vol 14 X
??:..V,I11 +  226 p., 2.'i fig., 29 tabl., Dunod, éd., Paris, 
Etal, iir. : 9-40 fr.
Malgré 1 étendue du sujet Irailé, ce litre comprend un 

exposé liés systématique. La première partie occupe pres
que la moitié de l’ouvrage, et précise les caractères prin
cipaux des matières premières, propriétés physiques ci 
chimiques . silice et formes cnislollincs, matières argileuses 
propriétés colloïdales et plastiques, silicates d'alumine 
ALUa et diverses formes : bauxite, siliciure de carbone 
magnésie et composés, enfin chromite, zirconc et carbone, 
un traite assez sommairement la fabrication en insistant 
toutefois sur les procédés modernes, désaération des pâtes, 
emploi do presses mécaniques, surcompression des pâtes’ 
L important problème du séchage des pièces moulées, ainsi 
que la cuisson, sont étudiés avec soin. La plus grande par
tie, de ce chapitre est réservée aux produits réfractaires 
argileux ; le rosie est consacré aux produits de second 
plan cl aux compositions auxiliaires (coulis, cimcnls pises, ’enduits).

En usant du même ordre dans l’étude des produits ré
fractâmes on cite divers lests (le résistance auxquels 
doivent répondent les matériaux employés : résistances 
pyroscopique, mécanique, aux chocs thermiques cl à la 
corrosion chimique.

Les trente dernières pages sont consacrées à des observa
nces, souvent dues a une expérience personnelle, sur les 
caractères généraux de chaque type de réfraclaire et sur 
les molliodes servant à les étudier et- à les contrôler Bien 
que toutes les questions touchant les réfractaires n’aient

pas encore reçu une réponse, railleur nous fait bénéficier, 
pour finir, des résultats acquis dans les différentes bran
ches nécessitant l’emploi de fours ou d’appareils métallur
giques, hivers de générateurs thermiques et fours indus
triels. L’ouvrage renferme une importante bibliographie et 
également de nombreux tableaux avec caractéristiques des 
matières et leurs propriétés utiles à la fabrication, j. n.
(Cote 22.9-40)
Sènéueu -T. — L’identification des matières textiles. —

1 br. 14 X  22, 54 p., Librairie Polytechnique Ch. Béran-
ger, Paris cl. Liège, 1951, br. : 285 fr.
L industrie des matières textiles se développe sans cesse 

et, en particulier dans le domaine des fibres synthétiques, 
la variété de celles-ci en rend l’identification particulière
ment délicate cl, complexe. Les anciennes méthodes ont 
etc modifiées, de nouvelles ont été créées. Il était néces
saire de réunir les renseignements épars pour les présen
ter de façon claire et ordonnée. L’auteur, ayant lui-même 
expérimenté la plupart des méthodes, les présente en 
connaissance de cause sous la forme d’une analyse systé
matique rappelant beaucoup, quant à son esprit, l’ana
lyse minérale qualitative.

Après avoir préparé les fibres en vue de leur examen 
chimique et microscopique, on les sépare en différents 
groupes : soie, fibres albuminoïdes, cellulose régénérée, 
cellulose naturelle, Nylon, acélvlccllulose, fibres vinyliques, 
acryliques, etc., libres minérales, chaque groupe étant 
caractérisé par sa solubilité dans un solvant déterminé. 
Dans chaque catégorie, des réactions spécifiques chimiques, 
tinctoriales et des observations au microscope ou à la 
lumière de Wood permettent d’arriver au résultat sans 
ambiguité, après avoir progressé rationnellement, Dans de 
nombreux cas, des simplifications sont possibles.

Les techniciens de l’industrie textile apprécieront cer
tainement ce précieux petit livre. G \

T a n n e r i e
Liiyzkvvski E — Le tannage au zirconium. — Przegl. Sknrz.. 

mot). 1, N 11-12, novembre-décembre, 17-20.
On utilisait avant 1939 un certain nombre de combi

naisons de Zr toutes préparées. Seul le sulfate de zirco
nium parait être intéressant parmi tous ces composés, pour 
I emploi dans la technique.

On peu! tanner avec les chlorures de Zr mais on est 
obligé d ajouter 80++ pour transformer les chlorures en 
complexes de sulfates. La iaçon de procéder est à peu près 
a même que pour le tannage au chrome. On obtient lou
chas un cuir a texture très serrée, blanc, stable à la 
' Î f ’ * ® ! 11 très Men pour l’article blanc ainsi que 

pour la façon daim et velours. Le chantage du cuir tanné 
au zirconium doit être un peu poussé que celui obtenu 

chiome pour oblenir la même souplesse.
J a k ic k i .T. et Niewiahowicz A. — Essais de conservation 

des peaux de porc. — Przegl. Sknrz.. 1950. 5 N’"“ 11-19
novembre-décembre) 20-22.
On a constaté que l’oxyde de zinc ainsi que le fluosili- 

calc de soude ajoutes additionnés au sel de salage* dans la 
proportion de 1 % du poids des peaux sont ,P e x S L r t  
antiseptiques. Les peaux traitées ainsi cl conservées n’ont 
subi aucune altération visible après deux mois et demi.

Il est intéressant de constater que la naphtaline em- 
m' si “ mme «nlisepüque conserve mieux les peaux 

que si clic est additionnée de soude. C’est exactemenl l’in
verse qin se produit pour les peaux de veau.

1.emploi de savons dérivés du naphlalène, malgré leur
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pouvoir antiseptique et émulsionnant, s’avère difficile par 
suile de la consistance sirupeuse et de la couleur trop 
foncée de ces corps.
SrxiGSUEUGiut L. — Dosage de la glycérine et d’autres poly- 

alcools dans le cuir. — J. Am er. Lealher Chem. Ass„
1950. 45, N° 12, décembre, 770-778.
Le solvant choisi pour extraire du cuir la glycérine et 

autres polyalcools est l’acétale d’isopropyle. L’extraction 
porte sur 5 a 20 g de cuir et dure 6 à 12 heures; l’extrait 
après distillation dit solvant est, séché à 60°C seulement. La 
détermination quantitative se fait par la méthode de Ber- 
tram et lîulgers basée sur l'aptitude de la glycérine à for
mer un complexe de cuivre en sol. alcoolique fortement 
alcaline. D’autre part, le sorbitol, de môme que la triétha- 
nolamine, forme un complexe de cuivre en milieu aqueux. 
Le titrage se Tait par riiyposulfife après Centrifugation du 
précipité d'hydrate cuprique, acidification de la liqueur et 
addition de Kl.

O’Fr.AincnTV IL ci Maiisuai.i. F. F. — Notes sur le tannage 
lent au chêne-sapin opposé au tannaqe actuel du cuir 

■ pour semelle. — J. Amer. Lealher chem. Ass., 1950. 45, 
N0 12, décembre- 778-789.
Une expérience comparative sur des peaux de même na

ture tannées, soit au tannage lent d’autrefois (104 jours de 
basserie et de fosses) soit au tannage rapide moderne 
(31 jours) n’a pas révélé de différences marquantes-fintre 
les cuirs obtenus. La résistance â l'abrasion a été géné-
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calcinent en laveur du tannage lent qui procure, d’autre 
part, une nette amélioration de la résistance à l’eau (capa
cité il absorption 25 % contre 34-35 % pour le tannage 
rapide). Connue il est naturel, les lavables ont une teneur 
moindre dans le cuir de tannage lent et le degré de tan
nage y est plus élevé. Les essais au porter pour déterminer 
le degx’é de résistance à l’usure n’ont pas été concluants.
K ü n t z el  A. et K uütz  Hildegard. —  Dosage du chrome dans 

les cuirs chromés contenant de l’aluminium. — Leder,
1950. 1, N° 12, 15 décembre, 287-290.
Pour analyser les cuirs tannés aux sels de chrome et 

d aluminium, il est préférable d’oxyder les cendres à l’aide 
d'un mélange à p. égales de borax, de soude et de potasse 
au lieu du mélange de chlorate de potassium, de soude et 
de potasse que l’on emploie d’ordinaire lorsque l’on se 
trouve uniquement en présence de chrome, lin opérant 
ainsi, l’oxydation est complète. On traite, p. ex., 2 g de 
cuir calciné, pendant 30 min. à l’aide de a g de mélange 
au borax. De la soi. d’attaque réduite à chaud à l'aide 
d’un peu d’alcool élhyliq'ue, on précipite simultanément le 
chrome et l’aluminium sous forme d’hydrates. On dose 
par ioilomélrie l’oxyde de chrome et détermine l’oxyde 
d’aluminium par dilTérence entre les oxydes totaux et 
1 oxyde de chrome. On ne peut songer à une précipitation 
séparée de l’hydrate d’aluminium, car on entraîne tou
jours un peu de composé de chrome en même temps, ce 
qui fausse les résultats qui sont d’ailleurs, en général, rela
tivement faibles, d’où une erreur considérable. L’attaque 
dès cendres peut aussi être faite à l’aide du mélange ae. 
perchlorique-ac. sulfuriquc qui donne des résultats con
cordants.
Eüxsr R. L. et G utmann F. — Tannage accéléré par l'action 

des ultrasons. — J. Soc. Leather Trades'Chem., 1950, 
34, N® 12, décembre 454-459.
Les résultats obtenus à l’cchelle du laboratoire et par 

rapport à des échantillons témoins sont les suivants :
Sur le tannage au chrome : pas d’accélération sensible. 

Sur le tannage végétal : accélération considérable; après 
3 h t/2 le tanin a pénétré profondément cl la peau a pris 
une structure cuir alors que sur les témoins, il n’y a que 
des traces de modification. Sur le tonnage au synlan : 
résultats encore plus affirmés qu’avec les tanins végétaux.

Les liqueurs végétales et de synlan irradiées en l’absence 
de- peau ne manifestent pas de propriétés améliorées par 
rapport aux liqueurs ordinaires.
Innés IL F. et S iikppa rd  AVr. L. — Dosage de l’aluminium 

dans le cuir tanné au chrome. — J. Soc. Lcather Trades’ 
Ch cm.. 1950. 34, N® 12, décembre, 460-464.
Ln raison de l’inexactitude de la méthode officielle, 

d’autres méthodes sont, étudiées. Pour l’oxydation du cuir : 
ae. pcrchlorique ou fusion alcaline. La séparation d’avec le 
fer et le chrome est à effectuer par l’ammoniaque et vieil
lissement de l’hydrate d’aluminium. Après redissolulion des 
hydrates d’Al et de Fe par Lac. chlorhydriquc, re,précipi
tation par la soude et dissolution de Al par un excès. Al 
est dosé dans le filtrat soit par colorimétrie, soit par gra
vimétrie. Là eolorimélrie donne des résultats beaucoup plus 
exacts. L ’oxydation à Lac. pcrchlorique est recommandée, 
moyennant ies précautions voulues.
Bravo G. A. — Le fer et le cuivre dans les extraits tan

nants. — Cuoio, Pelli, Mat. conc., 1951. 27 N" t. jan
vier, 3-2.3.
La teneur primitive en fer du bois a relativement peu 

d’importance, puisque la majeure partie de ce fer reste 
dans le bois épuisé et appartient à une classe de composés 
du fer insolubles dans l’eau utilisée pour le tannage; la 
plus grande partie provient des poudres, des sables cl des 
appareillages en fer; on. peut supprimer l’action du fer 
provenant des appareillages par l’emploi de bronzes ou

d’aciers inoxydables; une notable partie du 1er contenu 
dans ! eau se sépare, d’ailleurs, si on pratique une parfaite 
sédimentation avant la concentration — suivie éventuelle
ment d’une filtration. — La teneur en fer « normale » 
pour les extraits de châtaignier italiens est de l’ordre de 
4 à 5 mg pour 100 g d’extrait. Cette teneur n’apporte au
cune perturbation dans les opérations de tannage. La te
neur en cuivre est de l’ordre de 19 mg pour 100 mg 
d’extrait et n’apporte pas non plus de perturbation.
Du P isapia  N. — Sur la teneur en substances tannantes de 

l'écorce de sapin rouge d’Italie. — Cuoio, Pelli, Mat. 
cmic.., 1951. 27, N" I, janvier 31-37.
L’écorce de sapin rouge (Ahies exeeka) est utilisée sur

tout en Russie, dans la péninsule Scandinave, dans l’Europe 
Centrale et en Autriche comme matière première des ex
traits tannants. -En Italie on l’ul-ilise seulement pour la 
teinture en fosse et la fabrication de petites quantités 
d’extraits destinés à des usages spéciaux.

Elude de l’influence des différents facteurs susceptibles 
de déterminer la teneur en substances tannantes de 
l’écorce : âge de la plante, altitude de végétation, position 
géographique, /.une de prélèvement de l’échantillon, etc. 
Les résultats des essais effectués ont montré que la teneur 
en substances tannantes était maximum pour un âge de 
l'arbre compris entre 60 et 100 ans, ce qui correspond au 
développement optimum de la plante ; au-delà, on enre
gistre une diminution. La diversité des résultats enregis
trés sur les prélèvements effectués à différentes altitudes ne 
permet pas, par contre, de formuler des conclusions très 
précises.
CtuscüOi.o 1. — La sulfate de baryum en tannerie. —

Cuoio, Pelli, Mat. cour., 1951. 27, N® 1. janvier, 24-30.
Kocot J. — Utilisation de certains corps thermoplastiques 

dans l’industrie du cuir. — Prsegl. Skarz., 1950. 5, 
N“” 11-12, novembre-décembre, 13-15.

Brevets
S f.raphim  J. — Procédé de préparation de peau artificielle.

— B.F. N® 971.261. 1.3.40, 5.7.50, 15.1.51.
On fait passer la feuille de support en fils de soie natu

relle ou artificielle ou végétale (rayonne) dans un bain 
de latex contenant ou non des agents de vulcanisation con
venables, ou dans un bain d’émulsion vinylique ou acry
lique. La nappe de fibres entraîne avec elle une partie 
du bain dont on effectue la coagulation. On recouvre l’une 
des faces qui doit constituer le côté fleur d’un revêtement 
constitué par une émulsion vinylique convenablement plas
tifiée cl contenant de la caséine, ou de préférence du 
gluten additionné d'une sol de NuOII et de NIL.
F o u tea u x  A. F. IL -— Procédé de tannage rapide du cuir.

— ILE. N® 972.076. 13.1.41, 23.8.50, 25.1.51.
Ou fait passer la peau en tripe d’abord dans un bain 

constitué par une sol. à 12 % de chlorure féerique p. ex.. 
additionnée de 4 % de Irioxyméthylène, puis, après rin
çage, dans une sol. à 8 % de’ COsNas.

On peut substituer au CO.-iNa- le NaSH et dans ce cas 
la peau reprend la teinté fauve normale par passage éven
tuels dans une sol. d’hvpochlorites.
Cen t r e  National de LA' R e c h e r c h e  S c ie n t if iq u e . — Utili

sation des produits contenus dans les liqueurs usées de
tannerie. — B.F. X” 972.433. 13.1.41, 30.8.50. 30.1.51.
Les dépôts solides obtenus par filtration des jus de tan

nerie contenant des nons-tanins ou phlobagênes à grosses 
molécules, ainsi que des matières collagènes plus ou moins 
solubilisées, sont utilisés comme désincruslants pour chau
dières.
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S tone J. E . et lîi.uNuia.i. M. .1. — Microméthode de dosage 

des sucres. — Cumul. ./. Ites. {Sud. 15), 1950. 28, \ ° 11, 
novembre, 670-682.
Etude entreprise dans le but d’établir les conditions 

optima de distillation et d’obtenir les pourcentages de con
version de sucres isolés en furfural en comparant la den
sité optique des distillais avec des courbes de furfural stan
dard. Les mesures speefrophotométriques des rendements 

.en furfural el hydroxymélhylfurfurai obtenus par distilla
tion à la vapeur de certains pentoses et hexoses en pré
sence d’ac. phosphorique sirupeux ont permis d’émettre les 
conclusions suivantes : les rendements augmentent avec un 
accroissement de la temp, et de la vitesse de distillation cl, 
avec une diminution de la teneur en sucre. Pour une 
vitesse de distillation produisant 10 cm3 de distillai à une 
temp, de 195°C (mesurée de l’extérieur) et avec 2 mg de 
sucre,.les rendements en aldéhyde ont,’été de 91 '/« pour le 
xylose, 71,9 % pour le ribose, 60,6 % pour l’arabinose, 
55,9 % pour le rhamno.se, 20 % pour le galactose et 15,5 % 
pour le glucose. Des quantités aussi faibles que 0,1 mg de 
chacun des sucres ont pu être dosées de cette manière, 
l’écart moyen étant généralement inférieur à ± 3 %, la 
durée nécessaire élant inférieure à 10 minutes. Des mélan
ges de sucres ont été séparés sur un chromalogrammè 
constitué par une bande de papier, et les éléments ont pu 
être dosés, sans extraction séparée, par distillation à la 
vapeur dans l’ac. phosphorique.
S obgato L et S ouanzo B. —  Dosage de la glutamine dans 

Iss végétaux. — Ind. Saccarif. liai., 1950. 43, N'““ 11-12, 
novembre-décembre, 330-334.
Le dosage de la glutamine après extraction des jus végé

taux el séparation sous forme cristalline conduit à des 
perles notables du fait de la tendance à l’hydrolyse et de la, 
tendance, de la part de l’ac. glutamique formé, à se trans
former en ac. pyrollidine-carboxylique. On s’est en consé
quence efforcé de rendre quantitatives ces deux transfor
mations el de doser l’azote iminique après extraction 
sélective de l’ac, pynollidine-carboxylique au moyen d’acé
tate d’élhvle.

On procède de la façon suivante : on défèque l’extrait 
végétal aqueux par l’acétate de plomb, se débarrasse de 
l’excès de plomb par du carbonate de sodium, et neutra
lise le filtrat. On prélève une quantité, de liquide corres
pondant à 10 mg de glutamine, porte à 200 cm3 à pli 6,5-7 
par une sol. tampon au borax et au phosphate mono
potassique. On laisse pendant 12 h à l’étuve à 100". con
centre sous vide au bain-marie. On pratique l’extraction à 
l’acétate d’éthyle pendant 18 h dans un appareil spécial 
très simple. Ôn dose ensuite l’azote par la méthode de 
Kjeldahl et dans certains cas par la méthode de Van Slyke. 
Dans ces conditions, les rendements atteignent 59 %. La 
méthode es! ainsi exacte et spécifique.
H a r l e y  A. et Binsox E. J. — Influence des sels de manga

nèse sur la vitesse de cuisson des masses cuites finales.
— Intern. Sugar J., I95L 53, X“ -626, février, 43. 
L’addition de faibles quantités de sels de manganèse so

lubles tels que le sulfate ou lé chlorure augmente dans 
certaines conditions la vitesse de cuisson des masses cuites; 
il est ainsi possible d’en diminuer le temps de cuisson.
Lampitt L. II. et Autres. — Amidons et produits du frac

tionnement de l ’amidon. IV. Hydrolyse de l’amidon en 
dextrine par l’acide chlorhydrique. — .1. soi, Food a. 
Agric.., 1930. 1, X" 12, décembre, 371-372.
Elude du taux de destruction de la dextrine par Lac. 

chlorhydrique 0,62 A’ — 0,70 N — 1 .V — 1,5 N en fonc
tion dii temps de chauffe. Une destruction appréciable a 
lieu avant que l’hydrolvse de l’amidon ne soit complète 
et son importance croît proportionnellement à l’accroisse
ment de la concentration de l’acide. Le temps d’hydrolyse

S3«

de I amidon décroît .proportionnellement à l'accroissement 
de la concentration de l’acide. Les meilleures concentrations 
d'acide à employer sont 0.62 .Y et 0.70 A. L ’erreur de dé
termination du taux d’amidon est approximativement 
± 1 %.

McCo.mb Elizabclh A. — Note sur le dosage de l ’humidité 
dans les amidons au moyen du réactif de Karl Fischer.
— ./. dss. o[f. agr. Client... 1950. 33, X" 4, 15 novembre, 
1021-1022.
On a comparé les résultats obtenus au moyen du réac

tif de Fischer ou par chauffage sous vide pendant 5 h à 
lütrc et l’on propose une méthode de dosage dans la
quelle l'échantillon est agité pendant 15 nm à la lemp. 
ambiante en présence de 25 cm3 de mélhanol cl de réactif 
de Fischer maintenu en excès. Cette méthode réunif les 
avantages de rapidité, de manipulations simples, d’une 
bonne précision el d’une exactitude comparable à celle 
obtenue par chauffage sous vide.
Giivskx ,1. J. et Suykebbuyk IL P. — Détermination de 

l’humidité dans les mélasses. Déshydratation comparée 
à celle obtenus avec le procédé Fischer. — Jntcrn. Sur/ar 
J., 1950. 52, X" 624, décembre, 390-391.
Le dosage de l’eau dans les mélasses a été fait compa

rativement en utilisant les méthodes suivantes : a) méthode 
de Josse par absorption sur papier filtre el séchage à 105" 
pendant 4 h ; b) séchage en mélangeant avec du sable 
pendant 4 h à 105° ; c) distillation avec du xylol el mesure 
de l’eau condensée ; d) mélange avec du carbure de Ca 
et pesée de l’acétylène dégagé. La méthode de référence 
était la méthode standard par séchage sous vide à 70°C 
jusqu'il poids constant.

Les résultats obtenus ont été incertains et s’écartant sen
siblement île ceux fournis par la méthode standard.

En étudiant de la même façon la méthode Karl Fischer, 
on constate que le pourcentage d’eau trouvé esL assez com
parable à .celui de la méthode standard, néanmoins il en 
ressort que le séchage sous vide à 70"C provoque déjà un 
début de décomposition du sucre. Il serait préférable de 
n’opérer qu’à 50"C.
Ded e k  J., Henry J.. L ange S. et R ens G. — De la capacité 

des échangeurs d’ions, r— Suer. Belge, 195Q. 70, N"“ 7 
et 8, 1er et 15 décembre, 145-168.
La mesure de la capacité des échangeurs d’ions peut être 

effectuée par la méthode statique, c’est-à-dire en laissant 
en contact la résine avec un volume de concentration con
nue, du réactif. Dans ces conditions, la capacité augmente 
avec la concentration de la sol. utilisée, elle est également 
facteur des ions mis en œuvre ainsi que du pli de la sol. ; 
les échangeurs de calions étant plus actifs aux pli élevés 
et les échangeurs d’anions aux pli bas.

dette, mesure peut être également effectuée en laissant 
passer la sol. au travers une couche d’échangeur jusqu à ce 
que la composition de l’effluent devienne égale à celle de 
Raffinent. . . .  .

On constate que la concentration ainsi mesurée varie 
suivant une courbe en S plus ou moins symétrique, don
nant lieu à certaines anomalies difficiles à expliquer; elles 
sont peut-être dues, dans certains cas, au comportement 
d’arides aminés agissant successivement sous leur forme 
cationique ou sous leur forme anionique.

Enfin une autre méthode d’investigation consiste dans 
la mesure de la conductibilité électrique des échangeurs 
d’ions au cours de leurs fonclionement.
C i a n c a r k i . u  U .  —  Le procédé aux saccliarates de baryuni- 

en Italie et aux Etats-Unis. — Sugar, 1950. 45, X" 12.
Décembre, 29-35.
La récupération des sucres dans les mélasses de bette

raves par le procédé au saccharale de lia présente stii le
Vol. 65. — N° G.
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procédé à la chaux l’avantage d’éliminer plus d’impuretés et 
de donner des solutions à concentrations plus élevées con
tenant jusqu'à Io % d’extrait scc.

L’inconvénient du procédé est d'étre ]ilus copieux et de 
provoquer une perte plus élevée en sucre dans le filtrât 
du saccharate.

L’oxvde de Ha est obtenu par chauffage fie carbonate 
naturel avec du quartz dans des fours électriques dont les 
réalisations sont différentes en Italie et en Amérique. La 
temp. nécessaire est d’environ 1200°C.

On lessive à l’eau et concentre dans des épaississeurs 
Dorr la sol. de baryte jusqu’à une teneur de 30 % en BaO; 
on y ajoute les mélasses à la lemp. de 30°C environ.

Le saccharate de Ba précipité contient à peu près ‘23 % 
de sucre et 13 % de BaO ; après filtration, il est mis en 
suspension dans l’eau et Ba est séparé par carbonatation 
sous courant de CO=.
W a t e r m a n  II. I .  — La concentration en ions hydrogène et 

l ’industrie des hydrates de carbone. — Chem. WeekbL, 
1930. 46, N» 31, 2.3 décembre, 914-910.
Le contrôle de l’acidité est primordial dans l’industrie 

dés hydrates de carbone. L ’inversion, provoquée lorsque le 
pif est inférieur à 7, est bien connue dans l’industrie su- 
cricre. Cet . effet est causé non seulement par les ions IL  
mais vraisemblablement aussi par des molécules d’acide 
non dissociées. Par ailleurs, si le pii est supérieur à 7, on 
obtient une destruction des monoses, ce qui est dû à la 
formation de sels de monoses et à une décomposition de 
ces derniers. L’inobservation des précautions à prendre 
dans ces deux cas amène, dans le plan scientifique d’une 
part, des résultats erronés, et des pertes considérables aux 
industriels, de l’autre. L’auteur en donne deux exemples.
MVrcuEi.T, T. .1. — Détermination de l ’eau dans les solu

tions de sucre par dessiccation à la température ordi
naire. — Chem. a. Intl., 1930. N° 31. 23 décembre. 815- 
817.
Les essais ont été effectués sur des sol. connues de sac

charose, de glucose cl le lévulose. La dessiccation a été 
obtenue à la lemp. ambiante eu utilisant SI),II. comme 
agent desséchant et de la célite ou du sable comme diluant, 
ceci dans plusieurs conditions : au dessiccaleur ordinaire 
sans agitai ion de l’air intérieur, en créant une agitation 
a I intérieur de l’atmosphère du dessiccaleur, au dcssicca- 
leur sous vide.

Les temps nécessaires au séchage ont été plus courts que 
que ceux généralement admis.

L’agitation de l’air ambiant a fortement abrégé le temps 
de séchage ; enfin l’emploi du vide a également réduit ce 
temps, surtout si l’on prenait soin de laisser la pompe 
constamment en fonctionnement.

Les meilleurs résultats sont obtenus sous vide, mais en 
élevant la temp. à 50“C.

Duaouuo J. — Observations relatives à l ’épuration calco- 
carbonique faites sur dos solutions ternaires eau-sucre- 
chaux. — Suer. Belge, 1931. 70, N"* I l et 12, 1er et 
13 février, 237-240.
La chaux introduite sous forme de lait de chaux dans 

les sol. sucrées reste partiellement dissoute. Cette solubilité 
est diminuée par la lemp. et la vitesse en est accrue par 
l’agitation.

Si l’on fait barboter de l’ac. carbonique gazeux dans une 
sol. de sueratc de chaux on commence par obtenir un gel 
qui se dissocie au voisinage de la neutralité avec précipi
tation de carbonate de chaux. Si la carbonatation n est pas 
totale, une partie du carbonate de chaux reste engagée dans 
un complexe et apparaît ainsi comme dissoute dans la 
phase aqueuse.

Le précipité de carbonate de chaux a une structure dif
férente, suivant qu’il s’agit de carbonatation continue ou 
discontinue. Si le volume est égal à 1 dans le premier cas, 
il sera de 2,4 dans le second.

Une addition de carbonate de soude favorise la précipita
tion totale du carbonate de chaux et évite ainsi son dépôt 
ultérieur dans les appareils de carbonatation.

I n d u s t r i e s  d e s  f e r m e n t a t i o n s
M alt et Bière

Siii i.d E. et v. I Iuymann M. — Etudes sur l ’état d’oxydo-
réduction du moût et de la bière. — Brarriimsertschaft,
1951. N" 1. janvier. 1-5.
La méthode électrométrique pour la mesure de l’état 

d’oxydo-réduclion dans la bière peut être utilisée ; elle est 
malheureusement influencée par la présence d’oxygène «lis
sons dans l'échantillon. Par ailleurs, les colorants utilisés, 
comme le bleu de méthylène, par exemple, sont réduits 
assez rapidement à l’étal de lcuçobascs incolores. Le pro
cédé américain de Cray el Stune utilise non plus la couleur 
mais le temps de décoloration, comme mode de détermina
tion du rll.

Il existe une relation entre le pourcentage de décolora
tion et le logarithme du temps de décoloration, mais ce 
facteur n’est pas constant el les variations observées sont 
mal expliquées.

L’aération du moût pendant son ébullition exerce une 
influence favorable sur la qualité de la bière lanl au point 
de vue du goûl que de la stabilité, du corps cl de la mousse.
M f. n d l i k  F. — L’importance du pH en brasserie. —  Chem.

WeekbL, 1930. 46, N° 31, 23 décembre, 316-319.
Les bonnes bières sont caractérisées par un pH assez fai

ble : 4 à 4,2, ce qui les rend résistantes aux troubles consé
cutifs à la précipitation «le matières protéiques, ainsi qu’aux 
infections microbiennes. Ces deux conditions sont indispén-
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sables pour obtenir un bon goûl. Le pli est déterminé par 
la composition minérale de l’eau uiilisée. Aussi se règlc- 
l-il automatiquement, si celle composition esl constante, de 
sorte qu’il est à peine nécessaire de surveiller le pli par 
des contrôles fréquents. Par contre, les bières diluées, telles 
qu’elles ont été fabriquées pendant la guerre, ont nécessité 
un contrôle du pli assez fréquent. Elles ne Contenaient, en 
effet, qu’un tiers de la quantité, normale de malt, de sorte 
que la composition de l’eau y jouait un rôle beaucoup plus 
important.
K o c k o v a - K h a t o c i iv i i .o v a  Anna, V a v r u c h o v a  Alena el 

Xo v a  k o  va  Dagmar. — Appréciation microbiologique de 
la qualité du houblon. — Suhweiz. Brauerei-Rdsch.. 1931. 
62, X"' 19, février.
L’extrait de houblon agit d'une part comme facteur sli- 

mulaïF la croissance des levures, d'autre part comme fac
teur nuisible à leur développement.

L’action négative du houblon sur les cellules de levures 
n’est pas seulement due à la lupulone et à l’htimulone. 
car les levures de bière sont déjà adaptées à la présence de 
ces éléments, mais également à des corps contenus dans les 
cônes de houblon et dans les feuilles adjacentes el qui ont 
la propriété de diminuer la tension superficielle.

L’abaissement de la tension superficielle est fonction de 
la loueur en graines.
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M a t i è r e s  a l i m e n t a i r e s
M atières alimentaires en générai

J u .ngel 1!. J. —  Les soixante-dix ans d'existence des édul
corants. — Ulseh. LcbcnsmUlcl-Rdscli., 1951. 47, N" 1, 
janvier, 7-13.

Van S j.uis K. .1. 11. —  Les gallates alkyliques supérieurs en 
tant qu'antioxydants. — Fond Mfre, 1951. 26, N" 3, mars, 
99-101.
Les esters de l’acide gall ¡que ont un remarquable pou

voir anlioxydanl, tout particulièrement ceux des alcools 
oelylique, nonylique, décylique et dodécyliques ; ils ont en 
même temps des propriétés fongicides notables.

Ils ont été longuement essayés du point de vue de leur 
loxicllé, par l’Institut de Recherches sur la Nutrition, à 
Ulrechl, lant en ce qui concerne leur toxicité immédiate 
que leur loxicilé chronique. Dans les deux cas, ils ont élé 
reconnus csmmc susceptibles d’etre utilisés dans l'alimen
tation humaine.

Leur dose d’emploi est de l’ordre de 0,005 à 0,002 %. 
Ils sont solubles dans les matières grasses.
O l l iv e r  Mamie. — Appréciation au laboratoire de la qua

lité de la  pectine et notamm ent du degré de gélifica
tion. — ./. Sci. Food a. Agric., 1950. 1, N" 11. novembre, 
329-336.
Description des elïels des' différentes conditions de prépa

ration de la gelée (quantité, dispersion de la pectine, lemp. 
d ebullition, addition d’acide, temps et temp. de vieillisse
ment , temp. d’essai, pli). La lemp. et le pif sont des fac
teurs plus importants que le type ou la quantité du tam
pon employé. La lemp. de vieillissement et le taux d’élé
ments solubles exercent l’un et l’autre une influence con
sidérable au-dessus de pli 3.
W illia m s  K. T.. Revenue A. el W asiiaukr Barbara. —  

Etude de l ’utilisation des résines échangeuses d’ions pour 
l ’élim ination de substances réductrices non-sucres dans 
l ’analyse des léguihes fra is et déshydratés pour sucres 
réducteurs. —  ./. Ass. off. agr. Chem.. 1950. 33, N° 4, 
15 novembre, 986-994.
Lors de la préparation des matières végétales en vue du 

dosage du sucre, les échantillons ne doivent pas être séchés 
avani l’cxlraclion, mais la matière fraîche doil. au con- 
irairc, être immergée dans l’alcool chaud redistillé. Dans 
les. matières végétales, déshydratées, les substances réduc
trices, non-sucres peuvent èlre éliminées d’une façon sim-

plc cl efficace au moyen de résines échangeuses d’ions, ce 
qui permet le dosage des sucres. Celte détermination donne 
les meilleurs résultats quand on l’effectue dans les extraits 
végétaux clarifiés par les résines suivant la méthode au 
cuivre de l’AOAC. L’expérience montre de façon évidente 
que des substances réductrices non-sucres se forment dans 
les végétaux pendant leur séchage, môme si des précau
tions sont prises pour éviter la détérioration par la cha
leur.

Wir.so.N .1. B. —- Utilisation des résines échangeuses d’ions 
dans le dosage des acides des fruits. — J. A s.s. off. agr. 
Chem., 1950. 33, N" 4, 15 novembre, 995-1002.
Dans ce mode de dosage, i’ac. /-malique est séparé du 

sirop d’érable, des sirops d’érable mélangés ainsi que du 
jus de pomme, au moyen de résines échangeuses d’ions. 
L’ac. malique est déterminé par polarisation en présence 
d'acétate d’uranium. Une technique similaire a été appli
quée aux sol. des acides tartrique et citrique; l’ac. tar- 
trique est dosé, par la méthode au bilarlatre el l’ac. citrique 
au moyen de pcnlabrumacétone.

Oveuheek J. Th. G. et Mossia. D. A. A. — La distillation 
par entraînement, méthode de référence pour la déter
mination de la teneur en eaux des matières alimentaires. 
I. Aspect théoriqe de la déshydratation analytique et en 
particulier de la dessiccation par entraînement. — /le,.. 
Trae. chim. Pays-Bas, 1931. 70, N” 1, janvier, 63-78. 
Parmi les méthodes existantes, la distillation par entraî

nement au moyen d’isooclane (p. éb. 99”C) a élé choisie 
comme élanl la meilleure du point de vue thermodyna
mique, cinétique, chimique et expérimental. Dans le cas 
île l’isooclane. la pression de la vapeur doil être de l’ordre 
de I ou de plusieurs mm de Hg, impliquant une rétention 
de l’eau de 10-30 mg pour une prise de 10-20 g. La quan
tité d’eau dissoute par l ’entraîneur dans l’appareil récep
teur A élé calculée el trouvée inférieure à 10 mg. Des 
considérations cinétiques mit. permis de déterminer la durée 
de la distillation par entrainement pour des conditions 
« idéales » ; elle csl d’une demi-heure environ. La durée 
pratique, voisine de 5 h, doit èlre attribuée à la sédimen
tation lente et au rassemblement de petites goutelettes 
d’eau ainsi qu’au phénomène de transport interne dans la 
couche inférieure.

Boulangerie
(A n sox B. G., Mah n ett  L. F. el S elman  B. W. — Le mono

stéarate de polyoxyétliylène agent d’addition employé 
pour conserver le pain frais. — Cereal Chem., 1950. 27, 
N" G, novembre, 438-451.
Le monostéarate de polyoxyéthylène (POEMS) n’empêche 

pas le rancissement du pain; il en ralentit seulement le 
processus. Cette propriété est 'due au fait que le POEMS 
a le pouvoir de précipiter t’amylose du pain ; il y a certai
nement, en plus, une action sur les grains d’amidon eux- 
mêmes, probablement par combinaison avec leurs fonctions 
alcooliques.

La mesure de la compressibililé et celle de l’émietlemenl 
sont les seules susceptibles de donner un indication inté- 
rcssanle sur le degré de rancissement du pain.
Puni» A. — Détermination du degré d’acidité dans des fa

rines de diverses provenances. — I. Lehensm.-Unlersuch. 
v.-Forsch., 1930. 91. N* 6, décembre, 393-403.
1 g de farine est mis en suspension dans 30 cm3 d’eau

SU)

bidistilléc additionnée d’une soi. de formaldéhyde à 30-40 % 
et d’une sol. saturée de sel marin. On litre 'l’acidité totale 
en présence de phénolphlaléine avec de la soude N/iO en 
remuant pour tenir la farine en suspension ; le «II ainsi 
atteint csl de 9,3-9,4.

On ajoute ensuite du mélhvlorange et litre en retour 
avec une sol. A710 d'HCI ; le pli atteint est, de 3,4.

Le premier titrage donne 1’ « acidité totale », la seconde 
donne la « basicité résiduaire ».

I g de farine mis en suspension dans 10 cm3 d’eau bi
distilléc est additionné de 90,cm3 d’acétone pure et titré 
en présence de rouge de naphlol avec une sol. alcoolique 
A710 d’HCI. Ceci donne la « basicité totale ».

La différence entre ces deux basicités permet d’évaluer 
1 acidité protéinique. Enfin la différence entre l’acidité 
totale cl l’acidité protéinique représente l’acidité due aux 
acides gras libres et aux phosphates acides.

Le titrage des acides gras libres permet de calculer par 
différence l’acidité due aux phosphates.

Vol. G». — N* 6
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Laiterie

K i .n'c  N .  — Production continue du beurre. —  Food Mire.
1951. 26. N” d, mars, 103-110.
Les différentes phases do la fabrication du heurro sont 

réalisées en une, seule série d’appareils depuis la première 
ctmccnlralion de la malière grasse du lait sous forme de 
crème jusqu’il la sortie du beurre prêt à la consommation, 
au besoin pasteurisé ou salé.

Les procédés utilisés diffèrent dans leurs détails de 
réalisation ainsi que dans les variations de températures 
prévues aux divers stades de la fabrication.

Les avantages en sont à la fois techniques et. écono
miques : a) le beurre obtenu se conserve plus facilement ; 
il est exempt de- contamination bactérienne, la dispersion 
de l’eau y est plus fine et plus homogène, l’oxydation ulté
rieure en est réduite ; b) réduction de l’espaee nécess’airer 
réduetkm de l’eau et de la vapeur nécessaires, de la force 
motrice, du travail, augmentation de la production.
Pktte J. W . et L oi.k k .ma H. —  La formation des acides et 

de l’arome dans le yoghourt. — Nedcrlands Mclk en Zui- 
vcll., 1950. 4, N° A, octobre-décembre, 261-273.
La fermentation acide des cultures de yoghourt est pro

duite par des coccus; ils sont ensuite remplacés par îles 
bactéries, qui en même temps inhibent l’activité des pre

miers. Pour que le goût du yoghourt ne soit ni trop acide 
ni fade, il faut que l’acidité soit de 33 à DO" L>. Les sub
stances aromatiques du yoghourt, non identifiées, il est 
vrai, sont synthétisées par les bactéries ; le goût frais acide 
provient île l’activité des coccus.

Le goût « salé », dont 011 se plaint parfois, est dû aux 
laits de mauvaise qualité ou aux infections; la dernière 
cause peut provoquer également un goût amer.

G e h s j i k n i t . i .d  !.. et U c k o  B. — Dosages de matière grasse 
dans le lait et les produits laitiers. — J. Mille a. Food 
Technol., 1930. 13, N" fi, novembre-décembre, 342-343. 
Méthode de dosage dérivée de celle de Schain. Au lieu 

d’utiliser 7 cm3 de sol. du détergent standard non ionisé 
et 20 cm3 de la sol. standard de détergent anionique, on 
prépare un mélange, contenant 3,5 cm3 de la première sol. 
et 10 cm5 de la seconde. Ces 13,3 cm3 sont mélangés à la 
prise d’essai et le loul est porté au b.-m. à la ternp. de 
82°C.

Celle méthode est plus simple et plus rapide; elle peut 
être utilisée pour le dosage des matières grasses dans le 
iail. la crème, les crèmes glacées, le fromage, le beurre, 
les lails secs et concentrés.

T e c h n o l o g i e  c h i m i q u e  a g r i c o l e
Sols, fertilisation

Léonard C. D. et Bf.au F. F. — Le sodium en tant que 
fertilisant. — A m er. Fertiliser, 1051. 114, A’0 1, janvier, 
9-12.
L’emploi de traceurs radioactifs montre que les sels de 

Ma favorisent la croissance des plantes (racines, liges, etc.) 
déjà alimentées en sels de K. Il semble qu’il y ail possi
bilité de remplacement partiel de K par Ma pour la fer
tilisation. On emploie M’a sous forme de M'aNOs ou de M’aCI 
mais ce dernier, étant hygroscopique, forme des masses 
compactes avec les autres constituants des engrais. Le 
« traceur » radioactif est constitué par un sel d’un iso
tope radioactif instable de Ma.
Yukn S. IL cl, Pou.Aim A. C. — Méthode Fiske-Subbarow 

pour le dosage du phosphate, en particulier dans les 
extraits de sols. — J. soi. Fond a. Agric., 1931. 2, N’° 1, 
janvier, 3G-4-2.
Modification de la méthode Fiskc-Sublmrow pour élimi

ner l’interférence des arséniales et du fer par réduction 
par le métabisulfite. Par ce procédé, l’arseniate et le fer 
ferrique, jusqu’à des (aux de .20 0/110 As-O.'cl 80 0/00 Fe, 
n’ont pas d’effets sur la détermination.

Une partie aliquote de la sol. d’extrait de sol. ou de 
cendres de plantes d’une teneur en PAL < 120 mg est 
traitée par mie sol. de molybdate d’ammonium et par 
1 cm3 de sol. réductrice d’ac. 1:2:4 amino-naphlolsulfo- 
nique et de métabisulfite de sodium. La couleur développée 
est comparée à celle de témoins.
W ang T. L. — Nouvelle méthode de dosage des éléments 

minéraux fertilisants du sol par les Azotobacter. — Plant
a. Soil„ 3, N° 1, janvier, 41-40.

Touktcihnk F. V. et Sokofüv Y. 1. — Sur le manganèse actif 
contenu dans le sol et sur sa toxicité, dans ses relations 
avec l’emploi de formes physiologiquement acides d’en
grais azotés. — Potchvovédénié, 1950. N" 9, septembre,
,550-560;
L’emploi, sur des terrains non saturés de bases d’engrais
Vol. CD. — N" G.
J u i n  1 9 5 1 .

ammoniacaux physiologiquement acides n’augmente pas 
seulement l’acidité du sól, mais élève aussi la teneur de 
celui-ci en aluminium cl manganèse à l'étal mobile, et 
c’est surtout à ce dernier phénomène qu’il faut attribuer 
l’effet néfaste de l’acidification du sol sur les végétaux. Des 
éludes expérimentales ont montré que les plantes très 
sensibles à l’acidification du/sol, élaient, en fait sensibles 
à l’action de l’aluminium ou du manganèse, la sensibilité 
envers chacun de ces corps étant variable pour les plantes 
étudiées (trèfle, betterave, luzerne) ; les plantes insensibles 
à l’aluminium et au manganèse (blé, avoine) supportaient 
facilement une acidité du soi relativement grande. Si un 
chaulage du sol neutralisant l'acidité d’échange précipite 
presque complètement l’aluminium libre, le manganèse 
libre reste encore dans le sol dans ces conditions et il faut 
1111 chaulage plus poussé, portant sur l’acidité hydrolylique, 
pour le précipiter complètement. Les plantes sensibles au 
manganèse sont donc beaucoup plus exigeantes au point 
de vue réaction du sol que les autres.

Livre
(Cote 215.319)
Norman A. G. — Advances in Agronomy, vol. 2. — I vol.

15,5 x 22,3, XI .+ 407 p., fig., Académie Press Inc., éd., 
M’ew-York, 1930, rel. toile : 7,50 dol.
Revue des progrès réalisés dans l’étude du colon (cul

ture, maladies, parasites), de l’azote du sol, de la culture 
des végétaux (fertilisation, nouvelles variétés, contrôle de 
la croissance), des terrains à prairie de la Haute Vallée 
du Mississipi, du trèfle, de l’eau du sol (recherche, drai
nage, irrigation), de la préservation et du stockage des 
fourrages (ensilage, séchage), des pâturages irrigués.

Compilation des travaux effectués sur ces questions de
puis plusieurs armées.

Nombreuses références bibliographiques. Présentation 
claire et soignée. <•.
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Insecticides, fongicides

Kî.ng L. J.. Lambreuu J. A. et Fb s  'I'. P. — Propriétés her
bicides du 2,4-dichloro-phénoxyéthylsulfate de sodium.
— Contr. Boyce Thompson Inst,, 1950. 16, N" 4, octobre- 
décembre, 1!) 1-208.
Le 2,-4-dichloro-phénoxycthylsulfale de sodium est un 

nouvel herbicide puissant. Mais à l’enconlre du 2,4-D., il 
est relativement non-toxique quand il est appliqué en sot. 
aq. de faible concentration directement sur le feuillage des 
plantes ou sur les graines en germination. On évite ainsi 
le danger d’endoinmagcment, des cultures avoisinantes par 
entraînement du produit pulvérisé lors du traitement d’un 
sol. Son efficacité est en grande partie due à une action 
biotique. Sa durée dans le sol est de douze à trente jours.
Ma iik e  D. .1. B. et L i l l y  C. II. —  Générateurs de fumée 

pour la  dispersion des insecticides. — J. sci. Food a. 
Agric., 1951. 2, N“ 2, février, 56-65.

Subiia Rao N. Y. et Pollamd A. G. — Photo-décomposition 
de la roténone dans les dépôts obtenus par pulvérisation. 
I. Dosage colorimétrique de la roténone dans les dépôts 
obtenus par pulvérisation et dans les résidus. — J. Sci. 
Food a. Agric., 1950. 1, N° 12, décembre, 367-371. 
Adaptation de la méthode de Goodhue au dosage de la 

roténone à des concentrations comprises cuire 0,01 et 
0,10 mg/cm3 cl en présence de dlhydroroténone.

La dihydroroténone ne produit fias de coloration rouge 
appréciable avec les réactifs employés, mais diminue l’in
tensité de la coloration.

Les anlioxydanls et les stabilisants conleims dans les 
poudres (résorcinoi, a-naphlylamine, ac. salicylique) el les 
agents mouillants n’interfèrent pas. L’hydroquinone inter
fère.

Livre

Sai.nt-Gobai.n. — Guide des traitements antiparasitaires des 
principales productions végétales en France Continentale.
— 1 br. 15,5 x 20,5, 32 p., fig., SainL-Gobain, Paris, 
1950.
Celte brochure en couleurs, illustrée de remarquables 

planches d’insectes et de leurs dégâts, a été établie d’après 
les résultats obtenus par le Service Agronomique de Sainl- 
Gobain ; elle précise, par parasite, les produits el les quan
tités à employer et reproduit des observations sur les épo
ques d’application et les conditions d’emploi.

On a étudié successivement les traitements des arbres 
fruitiers, de la vigne, des plantes de grandes cultures, cul
tures maraîchères et cultures florales, la conservation des 
récoltes entreposées, la destruction des mauvaises herbes, 
la désinfection des sols.

Tout exploitant s’efforcera d’obtenir ce « guide » qui, 
basé sur des résultats pratiques de nombreux essais'suivis 
scientifiquement, precisé les produits à utiliser pour obtenir 
les meilleurs résultats dans la défense des cultures.

S o u r c e s  e t  d é b o u c h é s

Livre
C en t r e  National du  C om m erce E x t é r ie u r . — Pays ven

deur. Pays acheteur. Iran. Mexique. — 2 br. 18 X  22,
32 p. el 32 p., Centre National du Commerce Extérieur, 
Paris, 1950, chaque broch. : 75 fr.
Poursuivant la série des brochures de celle collection, 

le Centre National du Commerce Extérieur vient de pu
blier « Iran », cl « Mexique », avec un souci de précision 
et de documentation qui lui fait honneur.

Iran. — Trois fois grand comme la France, mais trois 
fois moins peuplé, pays où 85 % de la population vivent 
de la mise en valeur du sol, culture et élevage, l’Iran est 
aussi un pays minier dont le pétrole seul a jusqu’ici inté
ressé les sociétés étrangères. Les gisements importants du 
Khouzistan ont un fort débit cl des réserves considérables. 
Les autres industries sont soit artisanales,, soit modernes; 
parmi ces dernières, c’est sur les industries textiles qu’a 
porté le principal effort du gouvernement. Le pays assu
rant largement ses propres besoins, le commerce extérieur 
de l’Iran, n’avait, à la veille de la dernière guerre, qu’un 
développement limité. Naturellement, c’est le pétrole qui 
rosie l’exportation majeure. Depuis la dernière guerre, les 
Etats-Unis arrivent en tèle des fournisseurs de l’Iran. En 
ce qui concerne la France, les exportateurs français doi
vent tout spécialement, s’intéresser aux cotonnades et aux 
lainages, aux produits chimiques et pharmaceutiques, aux 
machines et à l’appareillage électrique.

Mexique. — Pays de zone tropicale, au climat Irès varié, 
grâce au relief, ie Mexique est peu cultivé (7 % de la 
superficie lotale) ; ses ressources principales se trouvent 
dans le sous-sol. Sa population active est essentiellement 
rurale (65,41 %). Sa plus grande richesse commerciale est

constituée par le pétrole; depuis ¡’expropriation des sociétés 
pétrolières, un accord est intervenu avec les principales 
sociétés américaines; la production de pétrole brut, a 
atteint 850.000 t en 1950.

A côté de l’or (2,2 % de la production mondiale en 
1940), on trouve au Mexique, de l’argent, du soufre (en 
dehors des gisements importants qui viennent d’être décou
verts dans l’Etat d’Oaxaca). L’industrie mexicaine est en 
retard dans le domaine des constructions mécaniques et 
électriques ; par contre, les industries chimiques, le ciment 
cl les textiles sont florissants. Les exportations (produits du 
sol, du sous-sol, industries, locales) sont surtout dirigées 
vers les Etats-Unis. Le Mexique importe principalement, des 
produits manufacturés et des denrées alimentaires (87 % 
des E. U.). La France importe des métaux non ferreux 
(zinc, plomb), du pétrole brut, du gas oil, des fibres tex
tiles diverses ; elle exporte des produits manufacturés 
d’origine textile et d’origine métallurgique. D’autres ma
tières pourraient cependant trouver un débouché. La pré
sentation, le fini, Remballage, le luxe des catalogues rédi
gés en espagnol, abondamment ornés de photos, de dessins 
techniques et croquis, pourront faire face à la concurrence 
américaine qui a pris sur le marché mexicain une place 
prépondérante.

Présentées sous une forme condensée mais précise, ces 
brochures donnent une idée exacte des pays étudiés et 
seront utiles non seulement aux importateurs et exporta
teurs, directement intéressés aux ressources et aux débou
chés des pays, mais également aux étudiants qui trouve
ront, à un prix très modique, des renseignements utiles 
qui viendront élofïer et préciser leurs connaissances géné
rales sur les pays inscrits au programme de leurs examens.

Ces brochures méritent une large diffusion. ~

m
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DEMANDES PUBLIÉES LE 26 AVRIL 1951

K a u v e r t r ie r .s s tu i. lk  G.m.b.ll. — Procédé de traitement de 
mélanges de sels bruts contenant de la carnallite.

le, 4/0-1, k 7 «77. —  43 octobre.
K a liv e h t r ie b s s të l le  G.iii.l).11. —  Procédé de traitement

combiné de sels bruts contenant de la carnallite.
le, 10/10, K 7 (¡78. —  18 octobre 4900.

N. V. l)i? Bataafsche Petroleum Maatsciiappij. —  Procédé de pré
paration, sous forme solide et sèche, de substances ayant 
une action de surface.

81, 5, N 014. —  45 février 4950 (Priorité Pays-Bas, 
21 février 4949).

J .  11. Geigv  A. G. — Procédé d’imprégnation de .matières cel
lulosiques en vue de diminuer leur inflammabilité ou de les 
protéger contre les attaques par les microorganismes.

8k, 4, G 1198. —  4 mars 4950 (Priorité Suisse, 9 mars 
4 S i 9).

Compagnie G é n é ra le  de Construction  de Fouiis. —  Procédé 
de chauffage de fours industriels, en particulier de fours 
à coke.

29 octobre l ‘J48 (Priorité10a, 4/0/, p 20 090 V. 
France, lit août 4945).

Fa. Fried K ru pp . — Procédé de production de briquettes de 
charbon graphitées, présentant une très grande résistance.

10b, /, K  2434. — 4 novembre 19.'¡A.
CiiiïMisciiK W e rk ë  l ii iL S  G.m.b.ll. —  Procédé et dispositif pour 

la purification continue d’hydrocarbures benzéniques.
12o, I/O.',, p I I  829 I ) .-- /" octobre 19/,S.

D er N ied e rlakn d is c iif , S ta a t, ve th e te n  nuucn De D ire c t ie  van  de 
..S taatsm ijnen  in  l.iMRURG. —  Procédé d’obtention séparée 
d'anthracène, de phénantrène et de carbazol.

12o, 4/04, D 400*4. —- 7 ju ille t 1900 (Priorité Pays-Jlas, 
8 ju ille t 49A9J.

F a rd w e rk e  H o e cu s t ,. vormals M e is te r  Lucius und B rü n in g . —  
Procédé de préparation de produits d'hydrogénation des 
aldéhydes.

12o, 5/02, p 13 831 ü . — t "  octobre 4948.
D ie tr ic h  W .  —  Procédé de production d'alcools à poids molé

culaire élevé.
12o, 0/02, p 32 686 D. —  27 janvier 4949.

N. V. De Iïa taa isch e  Pe tro leu m  M aatsciiappij. — Procédé de pré
paration d'aldéhydes ou de cétones non saturées.

12o, 7/03, N 1940, —  20 septembre 1900 (Priorité 
Etats-Unis. 10 mars 1944.

IlAARMANN UND ReIMER GlIEMlSClIIÎ FABRIK ZU JlOLZMINDBN G.m.b.ll. 
—  Procédé de production d'oxo-composés du diphénylmé- 
thane.

12o, 10, p 30 600 I). —  2 mars 1949.
ülorus-Werke F iutz Sciiulz Jim. —  Procédé de production

d’acide oxalique anhydre.
12o, 41, G 4822. —  16 décembre 1900.

F a ru w e rk e  Hoecust, vormals M e ester Lucius und JJhün ing . — 
Procédé de production de chlorure de vinyle.

12o, 49/02, p 43 830 D. —  / "  octobre 1948.
E. I. Du P o n t  de Nemours anil Co. —  Procédé de stabilisation

du tétrafluoréthylène.
12o, 19/02, P 1264. — 17 avril 1900 (Priorité Etats- 

Unis, 10 février 1943).
Soc ié té  df.s Usines Chimiques Hiionk-Poui.enu. — Procédé de 

production d'aryleyanamides.
12o, 22, S 2828. —  18 avril 1900 (Priorité France, 

6 janvier 1948).

N. V. Or g a n o n . —  Procédé de p rod uction  de té tra lones subs
tituées.

12o, 20, p 06 109 I). —  27 septembre 1949 (Priorité 
Pays-Bas, 2 octobre 1948).

F a rd w e rk e  Hoecust, vormals .Mkistëu Lucius und B rü n in g . — 
Procédé de fab rica tio n  de v-hexach lo rocyc lohexane  exem pt 
d ’odeur e t de saveur.

12o, 20, E  794. —  8 mars 4900. ■

F a h b e k f a b r ik e n  B a y e r . —  Procédé  de fab rica tio n  de p hény lha-  
logénosilanes.

12o, 2603, p 02 090 I) . —  10 août 1949.
B h nsm an n  N. —  Procédé  pour p ro longer la  durée de se rv ice  des 

p rodu its absorbants, de co n tact e t de f iltra tio n .
12o, 27, lî 10 249. —  26 septembre 1900.

S ta n d a rd  O i l  D evelopm ent Company. —  Procédé  de p répara tion  
de ca ta lyseu rs  à p a r t ir  de ge l de s ilic e  e t d ’oxydes m éta l
liques.

12o, 27, St 483A. — 41 ju illet 1900 (Priorité Etats- 
Unis, 48 décembre 4943).

F a ru w e rk e  Hoecust, vonnals Meistbh Lucius und B rü n in g . —  
Procédé de p rép ara tio n  de composés de q u in o lin iu m ,

12p, 4/40, E 4064. — 20 avril 1900.
D e r  N ih d e r l a k n ü is u ih  S taat , v e h îh k t e n  i iu h c ii De  D ir e c t ik  van  d e 

S t a a t s m ijn e n  in  L im b u r g . —  Procédé  de fab rica tio n  du carbazol.
12p, 2, D 4903. —  7 ju ille t 4900 (Priorité Pays-Bas,

8 ju illet 1949).

F. Hofem ann-Larociie und G". —  Procédé  de fab rica tio n  de 
composés de l ’acide 5-phényl-5-éthyl-barb iturique.

12p, 7/02, J  0348. — 44 septembre 1900 (Priorité Suisse,
9 novembre 1949).

Ze lls to ekkariuk  W a ld iio k . —  Procédé  d ’o b ten tion  de nucléosides 
à p a r t ir  de l ’acide nu c lé iqu e .

12p, 16, |i 32 280 D. —  22 janvier 1949.
Zki.i.stofitaH iiiK  W a ld u o f .  —  Procédé d 'ob ten tion  de nucléosides 

à p a r t ir  de l 'a c id e  nu c lé iq u e .
*12p, 16. Z 130. —  Add. à la Demande p 32 280 U .  —  

23 novembre 1949.

S k m m ig  IL  et  N eu m a n n  G . —  Procédé de p roduction  de gaïacol.
12q, 44/04, p 8400 t). —  I cr octobre 4948 (Priorité 

¡■'rance, 27 décembre 4946).

F a rb w e rk k  Hoecust, vorm als M e is te r  Lucius i j n d  B rü n in g . —  
Procédé de p rép ara tion  de composés a lca lin s  à p a r t ir  de penta- 
ch lorophéno l b ru t.

12q, 45-/Ô4, p 26 908 D. —  24 décembre 1948.
F a r iiu n ia h r ik e n  B a y e r . —  Procédé  de fab rica tio n  de produits 

de condensation so lub les ayan t des p rop rié tés  tannan tes.
12q, 22/01, Il 2049. —  13 février 1900.

S o c ié t é  des  Us in e s  G i i im io u e s  U i io n e -1'o u i.k n c . —  Procéd é  de 
fab rica tio n  de 1-éphédrine et de ses sels.

12q, 32/21. S 18 50t. —  t t  août tOOO (Priorité France, 
23 mai 194 7).

Co n co rd ia  B er g r a u  A . G . —  Procédé  de p u rifica t io n  co n tin ue  
du benzol b ru t.

12r, 1/04, C 879. — Add. à la demande p 37/4 /), 
29 avril 1950.

G e s e i .i s c i ia it  i iin I . i n d e s  F i^m a s c iiin e n  A .G . —  Procédé d ’obten
tion  d ’argon ne con tenan t pas d ’azote.

17g, 2/01, p 02 466 D. — Add. à la demande ji 46 473 D, 
19 août 1949.
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IlurrèsivEiiK J Iuckingen A. G. — Traitement préalable de la fonte 
Thomas en vue de l'obtention par soufflage d'un acier Thomas 
à faible teneur en azote.

181), -16/01, p 58 S 10 I) . — 31 août 1949.
K ise n w e rke  G e i.sknk irciien  A. G. — Alliage -fer-carbone résistant 

à la corrosion.
18(1, 2/40, |i 48 781 t). —  13 ju illet 1949.

Fa. Robert K raem er. —  Procédé d’obtention par fusion de copals 
et de gommes Dammar.

221l. 1/91, p 65 190. — Il! septembre, 1949.
F a r rw e rk e  Hoecust. vorm als M e is te r Lucius UNO B hün ixg . —■ 

Procédé de stabilisation des huiles et des graisses minérales 
par chloruration.

23b, t 00. p 13 834 I). —  1 " octobre 1948.
Bad isciie  A n iu n - iin ii Sooa-Fa iirik  (1. G . Fahbknin ru s tr  ie  A. G. 

.< lu Auflüsung 1 . — Procédé d’obtention, à partir de bri
quettes de lignite, de gaz combustibles destinés à la synthèse.

24e, 3/01, I! 1002. ■— 9 décembre 1949.

ElKKTROCHE.MISCHF. FaHRIK KiîSIIMvN R iie in  D r. B ran d e n b u rc  UNO 
AYi-.y i.and G.m.b.ll. — Procédé de conservation des peaux 
et des fourrures.

28a, I.K. 2989. 10 novembre 1900.'
Dr. F. Il Ascii ig G.m.b.ll. Procédé de conservation des peaux 

et des fourrures.
28a, I. 11. 4704.   20 octobre 1900.

Bam sciie An il in -iind  Soda-Faiioik (f. G. Fahhen industh ik  A. G. 
k I n Auklüsung ■•'. Procédé de renforcement de l ’élasticité 
des fibres, fils, etc., au moyen de polyamides ou de polyuré- 
thanes.

20a, 6/06. Il 1703. —  23 janvier 1900.
Comptoir o is  T e x tile s  A rtif ic ie i-s . ■ - Procédé de fabrication 

de fibres à partir de composés polyvinyliques dissous dans 
l ’eau.

29a, Il 06. .1 417. —  13 janvier 1900 (Priorité France> 
I "  février 19'ittJ.

K o b e r  1!. Procédé de fabrication d’un hydrogel silieique 
destiné à des usages pharmaceutiques et cosmétiques.

30li, 2/02, K 809 . - ii décembre 1948.
K n o i. l  A. G. Ciikmiscuiî Fao iiik iîn . —  Procédé de préparation 

d’un produit pour onguents, riche en tanin.
301i, 2/03, p 2736 I). — f "  octobre 1948.

C. F. BOEiihiNr.ER uno Son.ne G.m.b.ll. —  Procédé de préparation 
d’un produit antidiabétique pouvant être administré pcr os.

ilOll, 6, p 40 279 t). — 8 ju in  1949.

W e l l a  A. G. —  Teinture capillaire en forme de pâte.
30ll, 13/08, \V 1180. — 18 février 1900.

YY ieland-'W keke A. G. —  Four de fusion à induction, en métal.
31a, 2; 40, \V 1198. —  31 mars 1939.

Im p é r ia l Chemical In d u s trie s  bld. —  Procédé de fabrication 
d'alliages cuivre-chrome.

31c, 23/01. I 099. —• 4 mars 1900 (Priorité Grande- 
Bretagne, 17 janvier -1940).

Tue Mono N icke l Company Ltd. —  Procédé d’obtention d’ir i
dium à l'état pur.

40a, 22, p 32 431 I) . —  24 janvier 1949 (Priorité Grande- 
Bretagne, 6 octobre 174 7).

J I e t a l lw e r k k  U n tkhw kskr A. G. —  Procédé et dispositif pour la 
condensation de vapeurs de zinc.

40a, 34/10, M 2400. —  18 mars ItlOtl.

M e ta li.w k rk  I'la n s e e  G ksk i.lsc iia it m.Ii.il. —  Procédé d'obtention 
de pièces frittées en métaux précieux.

40b. 2. M 3178. —  0 moi 1900 (Priorité Autriche, 12 sep
tembre 1949).

Bab isciie  A n ilin - u n o  Sooa-Faorik  il. G. F a r iie n in o u s tr ie , 
« lu Aiiilosuiig ■/-). - Procédé de production de pièces métal
liques poreuses.

401), 3 30 li 1846. —  31 janvier 1900.
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Deutsche Ed k ls ta iily vk rk h  A. G.   P ro d u it  d estiné à em pêcher
l ’oxydation superficielle des pièces métalliques pendant le 
chauffage par induction.

40d, 2/40, D 0214. — 7 août 1900.
D d a eg k r w k h k  I I e i n r . u n i ) lÎERN ii. D r a g k ii. —  Procédé pour d éce ler 

les vapeurs de benzène dans les gaz.
421, 4/02, D 2240. — 20 avril 1900.

F a r m în t a r r ik k x  B a y e r . —  Procédé  de p rép ara tion  d 'u n  aérosol.
45k, 4/00, p 32 700 l>. — 28 janvier 1949.

L e c ii-C i ik m ie  G eh st h o fk n . •—  Em p lo i de l ’acide m onochloracé- 
tique et de ses dérivés comme herb ic ide .

451, 5, Il  ton. — ti mars 1900.
Toe Mono N ick e l Company bld. —  Procédé de co n stru c tio n  

d ’anodes en n icke l.
48a, 6/05. p 49 997. —  20 ju ille t 1949 (Priorité Grande- 

Bretagne, 10 février 1940).
J c n g iia n s  S. —  Procédé  de p roduction  de couches p ro tec tr ices  

su r l 'a lu m in iu m  et ses alliages.
48a, 16/01, p 30 087 t). —  24 février 1949 (Priorité 

Etats-Unis, 30 décembre 1948).
Na t io n a l  R esea r c h  Co r po r a t io n . —  Procédé de fab rica tio n  

d ’un  e x tra it  sec do café.
53(1, 3, N 1099. —  21 août 1900 (Priorité Etats-Unis, 

20 novembre 1947).
H. II. R o ber t so n  Co m p a n y . —  Procédé  de p rod uctio n  d ’un  c im en t 

co n ten an t de l ’o xych lo ru re .
80b, 4/07, R 3099. —  10 ju illet 1900 (Priorité Etats- 

Unis. 29 ju in  1940).
K e lle iu ve sse i. .T. —  Procédé  de p roduction  d 'u n e  fa r in e  de 

g rande d ispersion  à p a r t ir  de la it ie r  de h au t fou rneau  en vue 
de l ’obtention  d ’un  c im en t de q u a lité  su périeu re .

80b. 5/01, K 8242. — I "  décembre 1900.
K e l l e iu v e s s e i. J .  —  Procédé  de fab rica tio n  de c im en t de la it ie r .

80b. 0/03, K 0940. —  17 août 1900.
Fa . J .  H e in r ic h  G e r o e m a n n . —  Procédé de fab r ica t io n  de la ine , 

de scories.
,801), 0/07, p 46 920 I). —  24 ju in  1949.

D o l o m it w e u k e  G .m .b .ll. —  Procédé  de fab rica tio n  de b riques 
ré frac ta ires .

801), 8/02, p 12 700 D. — 4 "  octobre -1948.
Fa . J .  A. B h a u n . —  Procédé  de fab rica tio n  d ’un  l ia n t  pour fibres 

m inéra les .
801), 9 02, H 2624. —  20 mars 1900.

Cramer F. —  Procédé de fabrication de matériaux de construc
tion résistant à l ’action de l'eau, à partir de l ’argile, etc.

,301), 12/17, p 0826 1). —  t "  octobre 1948.
L o c iim a n n  H. —  Procédé  de fab rica tio n  de m até riau x  de cons

tru c tio n  poreux.
801), 18*02, p 2647. —  4 "  octobre. 1948.

DEMANDES PUBLIÉES LE 2 MAI 1951

Hoening 11. —  Procédé et dispositif pour l ’obtention de levure 
sèche pouvant gonfler.

(la, 21, p 22 813 I). —  26 décembre 1948.
■Iager H. —  Procédé de préparation d’extraits de malt contenant 

des diastases.
Ou, 22/03, p 43, 432 I). — 20 niai 1949.

J ager H. —  Procédé de préparation d’extraits de céréales ger- 
mées ou non germées.

fia, 22/03, [> 40 436 I). —  19 ju illet 1949.
Bieuiîi.-oe-Haen A .G. Procédé de déshydratation des alcools, 

(il), 26 It), H 444. 20 novembre 1949.
Schm idt Ghrlstîane. —- Procédé de production de vin de malt. 

Oc, 3, p 9190. —  4 "  octobre 1948.
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Siemens-Schuc.kkrtwkhkk A . G . —  Procédé de vieillissement 
des vins et des liqueurs.

0(1, 6', p 41 3.03 D. — 2 mai 11)411.

Siem kns-Scuuckehtw erkk A . G. — Procédé et dispositif pour le 
viellissement, l ’aromatisation et la stérilisation des liquides, 
en particulier des vins, des liqueurs, des parfums et des jus 
de fruits.

(îd, (1. p 03 S9G D. —  4 "  septembre 1949.

■Iakor G. —• Procédé pour accélérer la maturation de la bière.
6d, fi, J  44S. —  30 janvier 1900.

I Ik l l iu c i i .  —  Procédé d’imprégnation des fibres animales en vue 
de les ignifuger.

8k, 4, p 40 201 t). —  I!) avril 1949.

The A Ii i i la n d T a r  D is t i l le r s  L t d .— Procédé pour faire cristalliser 
les composés chimiques.

12e, 2, p 42 030 t). —  9 mai 1949 (Priorité Grande- 
tirelagne., 13 août 194 7).

S te iih e rg e r K. 11. —  Procédé et dispositif pour l'obtention de 
cristaux à partir de solutions sursaturées.

12e, 2, St 496. —  23 janvier 1900.

K ii.c iii.ino  L . —  Appareil pour la purification des liquides par 
électrodialyse.

12d, 1/00, K 424. —  2 novembre 1949.

G e sg lls c iia ft  l'iiii L in d k ’s Fism asciiinen A. G. —  Procédé d’éli
mination, par adsorption, de l ’acétylène contenu dans des 
gaz fortement refroidis ou liquéfiés.

12e, 3/02, p 6092 D. —  Add. à la demande G 404, 
/" octobre 1948.

The D ore  Company. —  Procédé de régénération des matières 
provoquant l ’échange des ions hydrogène.

12g. 4/01, 1) 267. —  31 octobre 1949 (Priorité Etats- 
Unis, 14 janvier 1942).

Deutsche So lvay-AYkrke A . G. —  Procédé de briquetage des sels.
12g, 1/01 1) 3029. —  / " ju in 1900.

Moosiiruggeh AV., 11eckenstai.LKii H, et Le in iscu  G. —  Procédé 
pour améliorer les propriétés des sels volatils au point de 
vue de leur stockage.

12g, 4/01, M 4433. — 42 janvier 1940.

Siemens Schuckeh tw khke A. G. —  Procédé pour irradier des 
liquides au moyen de rayons ultra-violets.

12g, 1/03, p 43 316 I) . — 19 mai 1949.

Im p é r ia l Chem ical In d u s tr ie s  U-!. —  Procédé pour la  préparation 
et la régénération de catalyseurs poreux en nickel-alumi
nium.

12g, 4/01, ]) 1027 H. —  23 décembre 1948 (Priorité 
Grande-Bretagne, 14 février et tl octobre 1947).

M eta l  lg  es e l  ls c i i a f t  A. G. — Procédé et dispositif pour la 
mise en œuvre de réactions isothermiques à haute pression.

42g, 4/01. p 40 107 I). —  46 avril 1949.

T ra v e rs  AI. AV. —  Déphlegmateur pour la distillation de liquides 
corrosifs tels que l ’acide sulfurique.

ldi, 23. p 27 932 D. —  29 décembre 1948 (Priorité Grande- 
Bretagne, 9 septembre 1941).

Im p é r ia l Chem ical In d u s tr ie s  Ltd . —  Procédé de préparation 
de l ’oxyde de carbone isolément ou en mélange avec d’autres 
gaz.

12î, 34, p 023 B . —  48 novembre 1948 (Priorité Grande- 
Bretagne, 2 ju in  1944).

ItUiiRCHEMiK A. G.  Procédé d’obtention de l ’acide carbonique
éventuellement avec obtention simultanée de sels d’ammo
nium utilisables comme engrais, à partir de mélanges de gaz, 
en particulier du gaz provenant de l ’hydrogénation cataly
tique de l ’oxyde de carbone.

12ï, 30, K 1103. — 4 mars 1900.

Vol. 65. — K- G.
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T ita n g e se lls c h a ft  ni.i).II. Procédé de préparation d’un germe
pour l ’hydrolyse de solutions de sels de titane.

12i, 39, T (¡77. — 4" avril 1900.

Fa. C a r l  S t i l l .  —  Procédé et dispositif pour la préparation d’eau 
ammoniacale à teneur variable en acide carbonique et en 
hydrogène sulfuré.

12k, I ,  Si SOS. —  12 mai 1944.

Fa. Caiu, S t i l l .  —■ Procédé et dispositif pour transformer le sul
fure d’ammonium en solution aqueuse, en sulfate d’ammo
nium.

12k, 2, ¡i 31 002 I). — 43 janvier 1949.

Kodrkrs Company Inc. —  Procédé et dispositif p^ur l ’obtention 
d’ammoniaque.

12k, 2. p 01 008 B . ■— 3 août 1949 (Priorité Etats- 
Unis, 29 septembre 1948).

Deutsche G old-und  S il i ie r- S c h e id e a n s ta lt  vormals R o ess le r . — 
Procédé de préparation d’acide cyanhydrique.

12k, 8, r  247. — 31 octobre 1949.

D eutsche G old-und S ili ie r- S c h e id e a n s ta lt  vormals R o ess le r. —
Procédé de préparation de chlorure de cyanogène.

12k, I I ,  D 039. —  12 décembre 1949.

G i:\yhrkscii.ut V ic to r, Chkmische AVkrke. —  Procédé de fabri
cation de nitrate de potassium.

121, 6, G 80, —  12 octobre 1949.

N. V. O n derzo ëk in g in stitu u t Research. —  Cellule pour l ’éleo- 
trolyse des sels alcalins au moyen de cathodes de mercure.

121. 10. S 130. —- 0 novembre 1949 (Priorité Pays-Bas, 
27 décembre. 1948).

Der N ie d e rla en d isch r S ta a t , v e h trk te n  dudcii : De D ire c t ie  van  de 
Staatsm ijnen  i.n L im rurg . —  Procédé de préparation de car
bonate de sodium avec obtention simultanée d’oxyde de cal
cium.

121, 13. .N 1730. —  30 août 1900 (Priorité Pays-Bas, 
8 septembre 1949).

Oestkhreiciuscii-Amehikantschf. A Iagnksit A. G. —  Procédé de 
production de magnésie caustique ou de produits en conte
nant.

/2m, 3. D 709. — 20 ju in  1900 (Priorité Autriche, 
8 ju illet 1949).

AA’in te rsh a li.  A. G. et K e i t e l  H. —  Procédé d’obtention de 
magnésie facilement filtrable et d’un sel double d’ammo
nium et de magnésium.

12m, 3. \V 4479. —  Add. à ta demande \V 81, 7 no
vembre 1900.

V e rk in ig tk  A lum im um -W erkë A. G. —  Procédé de production 
de l ’alumine à partir de la bauxite.

12m, 0, V Util. — 4 mai 1900.

M e ta llg e s e lls c i ia f t  A. G. —  Procédé d’obtention d’oxyde d’alu
minium et (ou) d’anhydride silicique pouvant servir de charge 
blanche pour le caoutchouc.

12m, 6, Al 302. —  34 octobre 1949.

A ktiese lskapet jN'orsk A lum inium  Company. — Procédé de produc
tion de fluorures doubles d’alcalis et d’aluminium, en parti
culier de cryolithe.

12m, 7, A 1734. —  26 mai 1900 (Priorité Norvège, 
6 mai et 22 octobre U til) .

FA rb w b rkb  Hoecost, vorm als M e is te r  Luc ii s und B r ü n in g ; '—- 
Procédé de production de chromâtes.

12m, S, ]) 22 702 B . 20 novembre 1948.

Bock K. — Procédé d’obtention de nitrate de cérium IV.
12m, 9, B 137. —  14 octobre 1949.

S a e u re fa b r ik  Sc iu ve izk iiiiv li.. Procédé de traitement des gaz 
de chloruration de minerais oxydés.

12u, /, S 1027. —  12 décembre 1949 {Priorité Suisse, 
20 janvier 1949).
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L e c ii-Ci i ë .'i i e  G e r s t iio e e n . —  Procédé  d ’obtention  de ch lo ru ré  
fe rreux .

12n, 2. L 023A. —  8 novembre. l'JHO.

liiiNO II. —  Procédé d 'o b ten tio n  co n tin ue  de benzol b ru t à pour
centage élevé.

12o, I/o/l, r IV,80. —  31 ju illet 1030.

B a i ir  .1. —  Procédé  de fab rica tio n  d ’assouplissants et de brais 
incom bustib les. '

12o, 2 OH, |> 7037 D. - ( "  octobre. 10A8.

H e n k e l  u n i) C1". —  Procédé de séparation  de m élanges d 'a lcoo ls 
syn th é tiq ues.

12o, S/02, H OS. —  12 octobre IOAO.

Badischk A n ilin - u n d  Soba-Fab rik  (I. G. Fa rb b n in d u s tr ie  A . G.,
« lu Aullôsung ■>). —  Procédé de fab rica tio n  de l ’oxyde d ’éthy- 
lène.

12o. S/OS. li 3S37. — 0 mai WHO.

ICo p p e r s  Co m pa n y , I n c . —  Procédé  de p rép ara tio n  de m élam ine.
12p, 10. p 30 21 i  D. —  31 décembre. 10A8 (Priorité 

Etats-Unis, H novembre. 10.A7).

D cr N ib d b r l a e n d is c iib  S taat , v e r t r k t ë .n duhch  : De D i i i e c t ie  van  
d e  St a a t s m ijn e n  in  L im b u r g . —  Procédé  de fab r ica t io n  do 
réso rcine.

12q, IA/02, .\ 1303. — 2t juillet. WHO (Priorité Pays- 
lias, 30 ju illet IOAO) . . ■

F a r b e n f a r r ik b n  B a v e r . —  Procédé  de fab rica tio n  de subs
tances tannan tes syn th é tiq ues .

12q, 20/0A, |) SU 238 0 . —- 17 septembre 10A9.

K i ia f f t  K . —  Procédé  de raffinage p ar d is t il la t io n  des cires, 
en p a r t ic u lie r  des c ire s  de lig n ite .

12r, 3/02, p 7/79 D. —  1 "  octobre 19A8.

Scim oirr F. —  Procédé de p rép ara tio n  de p rod u its  homogènes 
à base d 'h u ile s  ou de g raisses fo rm an t avec l ’eau dos ém u l
sions finem ent d ispersées.

12s, 0, p I I  DOS. —  / "  octobre WAH.

IlunnciiEM iK A , G . —  Procédé de fab r ica t io n  d ’eng ra is  composés-
10, H, p 1733 I) . —  ■/" octobre I0A8 (Priorité France, 

A ju in  19A8).

I m p e r ia l  Ch em ic a l  I n d u s t r ie s . —  Procédé de fab r ica t io n  d 'e n 
g ra is  composés.

16, 6, p 1A07 H. —  13 janvier tOSI (Priorité Grande- 
Bretagne, 28 août IOAO).

B e u o m E iîKsaisEM-sr.HAi'T lIiRKRN iA A . G. —  Procédé  de fab rica tio n  
d 'en g ra is  m inéraux  ne sé m odifian t pas au cours du stockage.

16, G, 11. Il 1371. —  27 décembre. IOAO.

K isen w k rke  G e lse n k irch en  A. G. —  Procédé  pour a l l ie r  le fer 
avec le  m agnésium .

181), 20, ]) S I 837 P . —  12 août 11)Ai).

S an d o z  A . G . —  Procédé  de fab rica tio n  d ’un  co lo ran t d iazoïque 
e t de sa com binaison com plexe avec le  chrom e, le  fe r  et le 
cobalt.

22a, H, S 2732. —  S avril PJHO (Priorité Suisse, IA avril 
IDA!) et 3 janvier WHO).

M a v C la u d k t  A . F . —  Procédé de fab rica tio n  d ’un  co lo rant 
g ris  se rvan t dans l 'in d u s tr ie  céram ique  e t en ém a ille r ie .

22f, 10. S II) 030. —  S septembre 1030 (Priorité France, 
28 octobre IOA 7).

S. A . dite Co m p a g n ie  F r a n ç a is e  i i e  R a f f in a g e . —  Procédé de fa b r i
ca tion  de n o ir de fum ée.

22f. ti. p 28 000 I). —  30 décembre I0A8 (Priorité 
France, 8 ju in tOAHj.

S  A d ite  Co m p a g n ie  F r a n ç a is e  d e  R a f f in a g e . —  Pro céd é  e t d is 
p o s itif pour la  fab rica tio n  du n o ir  de fum ée.

22f, IA, p 28 001 I). — 30 décembre IDAS (Priorité 
France, 7 ju illet IDAS).

SciiiiTZE AI. —  P ro d u it  pour revêtem ent app liqué su r le  fer, 
ayan t la  form e d 'ém u ls ions em pêchant la  corrosion.

22g, 7/02, p Atl 331 I) . —  18 ju in  IOAO.

ClIKMlE PllODUKTK KüM. 'GES., LACK-Iî ND I.ACKI ARBEN-FABRIK. —  
Procédé de fab rica tio n  de ve rn is  ém ail à base de b itum e, 
de co u leu r c la ire  et ne donnant pas de dépôt.

221i, 3, G 838. —  10 avril IOHO.

K u n f I I e r h e r t s  e n d  (>., vorm . Otto L o u is  H e u u e u t s . —  V e rn is  
p erm ettan t d ’o b ten ir des revêtem ents d ’un é c la t soyeux.

221), 3, K  237. —  28 octobre. IOAO.

S o c iét é  d ’E lkctho-Ci i i .m ie . d ’ lÀi-mrruci-Mkta i. i.i h c ii-: cl dos A c ié r ie s  
é l e c t r iq u e s  d ’Ug in e . —  Procédé  de b lan ch im en t des esters de 
g lycé r in e .

23a, 3, S 10 003. —  20 septembre 1030 (Priorité Etats- 
Unis, 30 août IOA 7).

Fa  Ca r  St i l l . —  Procédé  de d is t illa tio n  frac tion née  co n tinue  
de goudrons, d ’hu iles  m inéra les et de m élanges de liq u id es 
analogues.

231), 1/03, SI S U . —  20 août 1923.

Bamag-Méguin A . G . —  Procédé d ’é lim in a tio n  par lavage sé le c tif 
de l ’hydrogène su lfu ré  en  p résence  de l ’acide carbon ique 
à p a rt ir  des gaz de la  d is t illa tio n  de la  h o u ille .

22(1, OOA, 11 12 330. — 10 novembre 1030.

D e r .N’ibde iilabnd isc iie  S ta a t, v e r t rk tk n  ouiie.u : De D iiiec tie  van  
de S taatsm ijnën  in  Limhuhg. —  Procédé de séparation  de la  
frac tion  é th y lén iq u e  des gaz de four à coke.

2(>d. 12/10 I) I7A. — 28 octobre WAO (Priorité Pays- 
lias, 20 octobre. 19A8.

F a h b w k iik e  H o ec iist , vorm als M b is t b b  L u c iu s  i nd  B r ü n in g . —  
Procédé  de fab rica tio n  de p rodu its de condensation a y an t des 
p rop rié tés  tannantes.

28a, 0, p 13 878 I). —  /-■' octobre 19S8.

ll.A DISCIIE A NI LIN- END SODA-Fa IIUIK ( I. G . Fa IIIIENI INDUSTRIE A. G . 
« lu  Auflosiing »). —  Procédé  de fixa tion  de substances tan- 

■ nantes.
28a, fi, p A3 302 I). —  10 mai IOAO.

Ba d isc h ë  A n il in - u n i) S o ua-Fa b r ik  (1. G . Fa h b e m  in d u str ie  A . G. 
k In  Aullosung »). —  Procédé  de fab rica tio n  d ’un  p ro d u it de 
condensation ayan t une action  tannan te .

â«a , fi. B 1282. —  Addil. au brevet 803 OOA, 27 décembre 
IOAO.

D eu t sc h e  G o i.d- e n d  S i l i i e r -Sc iie id e a n s t a l t  vorm als Ilp issi.E it. —  
Procédé de fixation  de substances tannan tes.

28a, fi, p A3 302 I) . —  11) mai 1030.

.Ma v s e r ’s I I e t f a b r ik  o .ll.G . —  Procédé  de secrétage des poils 
an im aux , en p a r t ic u lie r  des poils de lap in  e t de liè v re , e t de 
séchage u lté r ie u r .

291), S,'08, p 12 A0I I) . —  I "  octobre. I9A8.

F a rb w ë rk b  Hoeciist vorm als M iîistku Lucius und  B rü n in g . -— 
Procédé pour re n fo rce r la  rés is tan ce  aux  agents ch im iques de 
m atiè res p las tiq ues à base d ’aldéhydes d u rc issan t à fro id.

391), 32/02, E 30. —  17 octobre IOAO.

F a r d e n f a d r ik e n  Ba v e r . —  Procédé  de fab rica tio n  de m atiè res 
p las tiques po lym érisées co n ten an t des p igm ents lum inescen ts .

39c, 23/01, F 1017. — 3 ju in 1030.

” B e rz k l lh js  » M k ta j.liiO ttkn -G ese llsch a ft n i.b .II. —  Procédé 
pour séparer le  th a lliu m  des m étaux  ou des a lliages.

40a, 13/10, p 3130. —  f ' r octobre 10A8.

S o c iét é  S . I.F .K .M ..  S .A . - Procédé de séparation  du rhén ium .
411a, AO 30. p 33 703 I). - - 3 mars IOAO (Priorité France, 

3 mars I9A8).

C la u d e  M. cl B e ig i ie d e i i  .1. 4 . —  Procédé  de fab rica tio n  de pièces 
m éta lliq ues poreuses.

401), 3/30, C 880. — 2 mai 1030 (Priorité France. 3 mai 
IOAO).
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The Mond N ic k e l Company Cld. —  Procédé pour renforcer la 
résistance au fluage des alliages de nickel.

40d, 1/03, p 49 91)8 I). —- 23 ju illet IOAO (Priorité 
Grande-Bretagne), l<i mai IOAO).

G e n e ra l  M otors C o rpo ra tio n . —  Production de revêtements 
d’aluminium sur le fer.

48b, !). G 409.7. — 70 septembre 1930 (Priorité Etats- 
Unis, I l  mars, '22 ju illet et 12 août I0A7).

Bad isciie  A m l i .n- u n» Soda-Fariiik  (I. G. F a h iie n in d i's tr ie  A. G. 
k In Aullosiing >>). — Procédé de production de revêtements 
métalliques poreux.

48b, 11/01, B 18.47, —  31 janvier 1930.

Z u k r ie g e l II. — Procédé de préparation d’un aliment pour bes
tiaux à partir de matières contenant de la kératine, telles 
qu'onglons, cornes, etc.

53", A/02, /, 1327, 23 septembre 1930 (Priorité Autriche, 
0 octobre IOA!)).

S iEm ëns-Scuuckeutwkrke A. G. — Procédé pour renforcer la 
durée de revêtements en vernis, en particulier de vernis à 
l ’huile.

75c, 5/0/, S 2103. —  I l  mars 1030.

S in g e w a ld  H. — Procédé de vernissage de surfaces en fer arti
ficiellement corrodées.

75c, 5/05, p 31 S IS  D. —  11 janvier IOAO.

S c iiu lte s  P. —  Procédé et dispositif pour enlever les vieilles 
, couches de peinture appliquées sur du bois, du métal, etc.

75c, 17, Scli. 1003. —  28 avril 1030.

Im p é r ia l Chem ical In d u s tr ie s  Ltd. —  Cordeau de mise à feu ne 
détonant pas et résistant à l'action de l ’eau, et procédé de 
fabrication de ce cordeau.

78e, p 524 II. — IX novembre 1948 (Priorité Grande- 
Bretagne, 0 octobre 1943).'

Pee iee r u n »  Lagen Ivo ln . —  Procédé de réglage du degré d’épui
sement dans les installations de diffusion en continu.

8!le, .9, P 2033. —  7 août 1030.
N iërm ann P. —  Procédé d'obtention de solutions sucrées ou 

alcooliques ou de concentrés à partir de tubercules conte
nant de l'amidon ou de l ’inullne.

89i, 1/01, p A3 000. —  16 mai IOAO.

DEMANDES PUBLIÉES LE 10 MAI 1951

K h i 'k M in in g  Co m p a n y . —  Procédé e t d isp o s itif pour le  g rillag e  
m agnétisan t de l 'h é m a tite  et d ’au tres  m inera is  analogues.

11), 2, K 1300. —  9 ju in  1030 (Priorité Etats-Unis, 
10 septembre IOAO).

D eutsche Goi.d- un» Sii.iikii-Scheidean.stai.t vormals IIoekslk ii
—  Procédé  de p rép ara tio n  d 'a c id e  n ico tin iq u e .

12p, 1/01, p 10 3)0 I). —  trr octobre 1048.

D eutsche Gold- u n »  S ilb e r- S ch e iü e a n s ta lt  vormals U o ess le r.
—  Procédé  de p rép ara tio n  d ’acide n ico tin iq ue .

Î2p, t/Ot, p 10 333 D. — / "  octobre 1948..
Deutsche G old- und  S ilre h - S c h e id e a n s ta lt  vormals Hoessi.eii. —  

Procédé  de p rép ara tion  de th ioam ide n ico tin iq u e .
12p, t/01, p 10 OOA I) . —  / " octobre 1948.

Soc ié té  des Usines Chimiques K iionk-Poulenc. —  Procédé de 
p rép ara tio n  de sels à p a r t ir  de la  8 -ch lo rothéophylline  e t de 
1 0-d ié thylam inoa lky lphénoth iaz ines.

12p, 7/10, 8 20 0A0. ■— 20 octobre 1030 (Priorité France, 
23 octobre IOAO).

M k ta llo e s e llr c i ia f t  A. G. —  Procédé  de déphénolage des eaux 
rés idu a ires  in d u s tr ie lle s .

I2t[, IA 01, p 7AXG I). — 1 "  octobre 1048.
A u gust  T i i  y s s e n -1 I d it e  A. G . —  Procédé  de fab rica tio n  d 'en g ra is  

phosphatés.
16, p 13 230 I). —  / " octobre IOA8.

Vol. 65. -  N* 6.
J u i n  19  51.

K la r d in o  .1. —  Procédé de fab rica tio n  d ’eng ra is phosphatés.
16, 3, [i 30 000 I). —  3 août IOAO.

Ch e m is c iie  W e r k e  A l r e h t . —  Pro céd é  de fab r ica t io n  d 'e n g ra is  
composés ne s ’ag g lu tin an t pas.

16, 6, p 40 101 D. —  10 avril IOAO.
Ch e m is c iie  W e r k e  A l r e h t . —  Procédé  e t d isp o s itif pour la  fab r i

ca tion  co n tin u e  d ’eng ra is g ranu lés.
16, 0. p AS A33 I). —  0 ju illet IOAO.

SfiDDEUTsoiiK K \LKSTiCKSTOFi wehke A. G . —  Procédé  d 'h y d ra ta 
tion  com plète et de d u rc issem en t des g ra in s  de cyanam ide  
ca ic iqu e  destinés au m agasinage.

16, 13, S IAAI. —  S i janvier 1030.
Andeks A. —  E lé m en t de p ile  à tens ion  é levée à base de charbon 

et de bioxyde de m anganèse.
21b, 10/01, A 280. —  21 novembre IOAO.

SiEMKNs-SciiucKEimvKttKE A. G. —  V e rn is  e t p rodu its d ’im p ré 
gnation  ré s is tan t à l ’ac tion  de la  ch a le u r, en p a r t ic u lie r  
pour usages é lec tro techn iq ues.

21c, 2/12, p 2A 700 D. —  13 décembre 19,A3.
SctiAEKii F . —  Procédé  d 'é lim in a tio n , p ar lavage sé lectif, de 

l ’hydrogène su lfu ré  con tenu  dans les gaz chargés d ’ammo
n ia c  et d ’ac ide ca rbon ique , en p a r t ic u lie r  des gaz de d is t i l 
la tion .

26(1, 9/04, p 22 31A I). — 23 novembre 1948.
Fa . Ca i i i . S t i i .l . —  Procédé  d 'o b ten tio n  du soufre à p a r t ir  de gaz 

co n ten an t de l ’am m oniac et du soufre.
26d, 9/04, p 24 202 I). —  0 décembre 1948.

Fa . Ca r i, St i l l . —  Procédé et d isp o s itif pour l ’ex traction , par 
lavage a lca lin , de l ’hyd rogène  su lfu ré  e t de l 'a c id e  carbo 
n iq ue  con tenus dans des gaz.

26d, 9/11, SI 320. — 24 février 1943.
C. Otto u n d  Co m p . G.ni.b.11. —  Procédé d 'ex tra ction , p ar lavage, 

de la  n ap h ta lin e  con tenue  dans le  gaz de cokeries.
26d, 10/20, p 7.946 I). :— 3 août 1948.

Ch e m is c iie  W e r k e  II dus G .m .b .ll.  —  Procédé d ’épu ration  de 
l ’a cé ty lène  obtenu p ar voie therm ique .

2(id, 20, C 1113. —  70 mai 1030.

F lk k t h o c h em isc iie  F a h r ik  K e m p ë n -Hh e in  D r . B h a n o e n r u e g  u n d  
W e y l a n d  G .m .b .ll. —  Procédé  de conservation  des peaux.

28a, I , F, 1980. —  21 août 1030.
I m p é r ia l  C h em ic a l  I n d u s t r ie s  L td . —  Procédé de p répara tion  

de so lutions v isqueuses, aqueuses, a lca lin es  de g lobu lines 
végétales.

29b. 3/37, p 301 II. —  24 novembre 1048- (Priorité 
Grande-Bretagne, 27 mars 1043).

I m p é r ia l  Ch e m ic a l  I n d u st h ies  L ld . —  Procédé  de p répara tion  
de suspensions aqueuses de p roté ines p urifiées.

291). 3/37. p 1020 I). —  27 décembre 1948 (Priorité 
Grande-Bretagne, I l  septembre 1947).

Fahiiw ehke Hoeciist vormals M eiste r Lucius und B rd n tn g . —  
P ro d u it  sp irochétlctde  pour la  transfus ion  du sang.

30h, 2/0A, K 803. —  28 mars 1030.

N. V. O h gan o n . —  Procédé de fab rica tio n  d ’un  p rod u it à base 
d 'in su lin e .

30ii, 2/10. N 303. — 24 mars 1030 (Priorité Pays-Bas, 
31 mars IOAO).

M cta li.w ëh ke  Un tehw eseh  A. G. —  Moufle pour la  d is t illa tio n  
du zinc.

40a, 33, M 5345. —  Add. à ta demande M 2200, 23 ju illet 
1030.

G eb r. Bouchers A. G ., Chemisciie J 'a rm e . —  Procédé  de sépara
tion  du cobalt des m étaux lou rds e t d ’au tres im puretés.

40a, 43/30, p 4333 B . —  20 septembre, IOAO.
T h e  Mo nd  N ic k e l  Co m pa n y  Ltd . —  Procédé  é le c tro ly t iq u e  pour 

l ’obtention du n ick e l à l ’é ta t pur.
40c, 8, |) 30 002 I) . — 25 ju illet IOAO (Priorité Canada, 

3 novembre 1942).
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Gi:itii,uin CoLLAiiDiK G .m .b .ll. —  Procédé do d én icke lage  ano- 
d igue.

• 40c, S ,  C 2148. — 13 septembre 11)30.
G er h a r d  Co i.i.a h d i.n G .m .b .ll. —  Procédé de déchrom age ano- 

dique.
40c, 12, C 2140. —  13 septembre 1930.

Ca p p e h  P ass and Son Ltd . —  Procédé é le c tro ly t iq u e  de raffinage 
du plomb.

40c, 12. C 437.' —  28 murs 1941 (Priorité Grande- 
Bretagne, 28 mars 1940, 18 janvier 1941).

Im p e ria l Chem ical In d u strie s  Ltd. —  Procédé  pour am élio rer 
les p rop riétés des a lliages de cu iv re  au p o in t.d e  vue de le u r  
rés istan ce  à la  corrosion.

40d. I 00. T 061. —  23 mars 1930 (Priorité Grande- 
Bretagne, 10 septembre tO.'IO).

Im p é ria l Chem ical In d u strie s  Ltd. —  Procédé  pour am élio rer 
les p ropriétés des a lliages de cu iv re  au p o in t de vue de le u r 
rés istan ce  à la  corrosion.

40d, 1/00, I  600. — Addit. à la demande I 061, 24 mars 
1030 (Priorité Grande-Bretagne, 17 octobre 1941).

P h h ix -W eh k  A. G . —  Procédé  de tra item en t par hyd ro lyse  de 
p lan tes annu e lles , en p a r t ic u lie r  d ’h é lian th u s , en vue de l ’é l i 
m ination , par d isso lu tion , des pentosanes e t des substances 
analogues.

55b, 1/01, p 8723 IJ. —  1 "  octobre 1948.
G vpro c  P roducts Ltd . —  Procédé  e t d isp o sitif pour le tra item en t 

therm ique  de la  ve rm icu lite .
80c. 17/60, G 1727. —- 24 avril 1930 (Priorité Grande- 

Bretagne, A ju illet 1949).

DEMANDES PUBLIÉES LE 17 MAI 1951

BKHGÀVEUKSYKHIîANI) sam Vbrwbrtung von SciiutzrkCutkn peu 
Koulkntechnick G.m.b.ll. —  Procédé de traitement du coke 
provenant de la distillation du pétrole.

•10a, 22/03, B 1140, —  II) décembre 1949.
Kesting  L. — Procédé de préparation de peroxyde de chlore.

121, A, 13 981 I). —  P r octobre 1948.
S . A. Soc ié té  d ’Ê lectro-G iiim ik , d’É le c tro - A Ié ta li.u h g ie  e t des 

A c ié r ies  é le c tr iq u es  d’Uginiî. — Procédé de préparation de 
solutions stables' de peroxyde de chlore.

121, A, S 3177. — S mai 1930 (Priorité Etats-Unis, 
o mai 1949).

GKHR. Bouchers A. G. — Préparation de sulfochlorure de phos
phore.

12i, 31, p 17 331 I) . —  0 octobre I9A8.
ltmmcuEMiE A. G. — Procédé d’obtention de phosphate diam- 

monique destiné à l ’analyse.
12i, 31, p 33 8 78 I) . — 24 septembre 1949.

BEKGWBHKSVERDANO ZUU VKRWBRTüNP von SciIUT/.RECHTEN DUR 
Koiilkntkciinik A. G. —- Procédé de fabrication de sulfure 
de carbone.

12i, 34, B 3173. —  21 murs 1930.
Kvli-C iiem ië A . G . Procédé de traitement des scories preve

nant de la déphosphoration de la fonte au moyen de la soude.
121, I I ,  K 3032. —  7 ju in  1930.

A.S. Nonnrco. —  Procédé d’obtention de calcium à partir de 
solutions diluées.

121. 13, p 47 923 I). —- 3 ju ille t 1949 (Priorité Sorvcgc, 
5 ju illet 1949).

G e s e lls c iia it  Kiiit E le k tro m e ta li.u rg ie  m.b.ll. — Procédé d’obten
tion de ge! de silice.

12m, 7, ]i 33 044 D. —  2 mars 1949.
Baq isciib  A n ilin - u n d  Soda-Kahrik (i. G. Fa rh en in d u stm b  A. G . 

., lu Aiitlosmig «} ■ -  Procédé de fabrication de nickel car-
bonyle.

12ii, A. I! 977. — 3 décembre 1948.
Bien NT ru e r  lab n  »isr.il e S ta a t , v e r th k te n  milieu : De D irk c t ik  van  de 

Stv\ts\h.ini:n in  I.imiuîhg, - Procédé de purification de l ’éther.
12b.’ 3/09. D 173. —  28 octobre 1949 (Priorité Paijs- 

ltas, 29 octobre 1948).

,848

IIo itm ann-La Boche Idc. —  Procédé de production de solutions 
aqueuses de lactoflavine.

.'Kill. 2/20, il 332S. —  8 septembre 1930 (Priorité Etats- 
Unis. 31 janvier 1948).

The D is t i l le r s  Company LUI. —  Procédé d’amélioration et de 
régénération du charbon actif destiné à la concentration des 
substances antibiotiques.

30h, 0, D 981. — 10 février 1930 (Priorité Grande- 
Bretagne, 10 février 1949).

W kissiînhehg G . —  Procédé d'obtention de pièces moulées par 
frittage de matières présentant une résistance élevée aux 
alcalis et aux acides.

32a, 33. p 34 829 D. —  13 septembre 1949.
W ëlssënrerc, G. —  Procédé de fabrication de verre résistant 

aux alcalis et aux acides.
32b, I . p 34 828 I). —  13 Septembre 1949.

A u b rre s b lls c h a ft  A. G . —  Verre pour lunettes, contenant du 
néodyme.

321>. 2. A 2380. — 13 octobre 1942.
A u e rg e s e lls c i ia it  A. G . —  Verre pour, lunettes, contenant du 

néodyme.
321), 2, A 2389. —  13 octobre 1942.

IîuiiiiGHEMiE A. G. — Procédé de dosage de l'oxygène, au moyen 
de solutions de chlorure de chrome, dans l'analyse des gaz.

421, 4/02, |> 12 312 I). —  1 "  octobre 1948.
Süddeutsciie  T b lk fon- , Appahate-, K ab e l-u n d  D iu h tw e h k e  A .G . 

Tkkade. —- Procédé de frittage pour l ’obtention de pièces 
moulées ou de revêtements en matériaux hautement réfrac- 
taires.

8l)b, 8 IS. S  17 221. —  p r ju illet 1930.
S a k u re fa rh ik  S c iiw e iz e rh a li,. —  Procédé et dispositif pour la 

préparation d'oxydes métalliques par décomposition de 
chlorures métalliques volatils.

12g, 3/01, p 31 001 I). — 0 janvier 1949 (Priorité Suisse, 
20 février et 21 décembre 1948).

C.iilogera i) CiiLoiuiETHiKii KlimNFBLDBN A. G. —  Procédé d’obten
tion de peroxyde de chlore à partir de chlorates.

12i, 4, G 73. —  27 octobre 1949.
Im p é ria l Chem ical In d u s tr ie s  Lui. —  Procédé de fabrication 

de nitrate d'ammonium ne s’agglutinant pas et ne durcissant 
pas.

12k, 6, p 200 B . — 20 octobre 1948 (Priorité Grande- 
Bretagne, 0 janvier 1947).

Kütgkhsw ehkk A. G. — Procédé et dispositif pour la distillation 
en continu de goudrons de houille et de lignite.

12r, 1/02, p 42 784 I). —  14 mai 1949.
Auiuc.ii IL —  Procédé de fabrication d'engrais organiques.

lli, 14, A 3. —  3 octobre 1949.
Messer A. —  Procédé de fabrication d'un acier exempt d’azote.

18b, 10/01 M 4034. —  24 ju in  1930.
M erck and Co. — Procédé de préparation de sels doubles de la 

streptomycine.
30li, 0, p 30 132 B . — 31 décembre 1948 (Priorité Etats- 

Unis, 24 août 1943).
AI eta I.LG e sk llsc iïak t A. G. -- Procédé de préparation d’un mélange 

d’oxyde de carbone et de carbonate de calcium destiné à faci
liter le frittage des minerais.

40a, 2/30, p 36 079 I). —  14 mars 1939.
T he  Mond N ic k e l Company. — Procédé de préparation, 

par frittage, à partir de métaux précieux ou de leurs alliages, 
de matériaux réfractaires.

401), 2, p 49 992 I). —  23 ju illet 1949 (Priorité Grande- 
Bretagne, 28 octobre 1943).

Dit.mak Baciimann. — Procédé de production de pectine pure 
à l ’état sec par un procédé de précipitation à contre-courant.

53k. t/02. B 8134. — 12 ju ille t 1930.
August U ’.tkk r. — Procédé d'hydrogénation et d'extraction 

de matières premières contenant des pectines.
53k, I 02 K 338t. — 17 ju illet 1940.

D ü rrw À c h te r  L. Procédé de renforcement des métaux pré
cieux appliqués sur des pièces céramiques.

801), 23/10, I) 3329. —  27 février 1949.
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o le

CHIMIE PHYSIQUE
P artington J. R. — Advanced Physical Chemistry. New-York, 

1951, vol. Il : Properties of Liquids, 512 p. env., 10 dol.
Mayer 11. — Aktuelle Forschungs-Probleme aus der Physik dün

ner Schichten. Munich, 1950, 1<M p., 14 DM.
CuniSTiANskN .1. A. — Fysisk Kemi. I. Kemisk Thermodynamik 

(Chimie physique I. Thermodynamique chimique). Copenha
gue, 1950, 88 p., 7 cour. dan.

AVkizkî, \V. — Lehrbuch der theoretischen Physik. Bd 2 : Struk
tur der Materie. Berlin, Ooelliiigue, Heidelberg, 1950, -XII 
+ p. 773-1540, 194 fig., 69,90 DM.

Mark H. et Touoi.sk r A. V. —> Physical Chemistry of High Poly
merie Systems. High Polymers, vol. II. Ncw-York, 1951,
499 p., 6,50 dol.

Eemaitrk G. — The Primeval Atom. Traduit par Itelty 11. Korll 
et S. A. Korll. Ncw-York, 1950, 186 p., 3 dol.

Palatim A. — Teoria della relativita, 2' cdit. Milan, 1950,
47 p., 6g., 250 I,.

Rosenfe ld  L. — Theory of Electrons., Ncw-York. 1951, XV + 
119 p., 2,25 dol.

Saua M. N. et S iuvastava B. N. — A treatise on Heat, 3” edit., 
Allahabad, 1951, 935 p., 278 diagrammes.

W olf K. L. el AVoi.ff B. —  Das Urbild des elementaren Atoms.
Stuttgart, 1950, 44 p., 16 flg., 5,80 DM.

Kratzer A. — Vorlesungen über Thermodynamik. Münster,
1950, 243.p., 6g., 9 DM.

CHIMIE MINERALE
Menai-: F. — Grundriss der Chemie und klinischen Chemie, insbe

sondere für medizinisch-technische Assistentinnen. Teil. I . 
Anorganische Chemie und chemisches Praktikum. Stuttgart, 
1950, V II +  143 p., 24 fig., 5,50 D.M.

(B ) IIolleman A. F. cl V  h i e  ne E. — Lehrbuch der anorgani
schen Chemie, 26” et 27° od. Berlin, 1951, X X II + 634 p..
166 fig., rel. loile : 24 DM.

B issman.n 11. ol Ziegler 11. — Lerhbuch für Drogisten. Bd. I  : 
Chemie. Tl. 2 : Anorganishe Chemie. Nichtmetalle. Metalle. 
Oldenbourg, 1950, 157 p., fig., 4,80 DM.

Melloh J .  W . — Modern Inorganic Chemistry. Ncw-York, 1951, 
10” öd., revue par G. D. Parkes, 992 p., fig., environ 4,25 dol.

CHIMIE ORGANIQUE

E hiciiomovitch E. — Condensation des halogéno- et des hydroxy- 
aldéhydes avec l ’ester oxalacétique, esters y-halogéno-alcoyi- 
a-céto-y-butyrolactones-/?-carboxyliques. Paris, 1951, 23 p., 
Thèse ingénieur-docteur.

JliTTEit B. — Contribution à l ’étude des esters alcoylcétoparaco- 
niques, l ’ester hexyl-cétoparaconique. Taris, 1950, Thèse ingé
nieur-docteur, 30 p.

V i i.kas M. — Contribution à l ’étude des triterpènes tétracycli- 
ques ; sur la structure de l'o-euphol. Paris, 1950, Thèse doc
torat ès sciences, physiques, 43 p., fig.

P opp F, — Grundriss der Chemie. Teil II I.  Organische Chemie. 
2’ éd., Munich, 1951, 152 p., 12 fig., 4 tabl. 6,80 DM.

FixAit I. E. — Organic Chemistry. Ncw-York, 1951, 640 p., fig., 
env. : 7 dol.

McI i.hov IE J. — The Plant Glycosides. Ncw-York, 1951, 125 p., 
env. : 3,50 dol.

Utehmaiik W . — Schmelzpunkttabellen organischer Verbindun
gen. Berlin, 1951, X II +  572 p., br. : 60 DM., rel. : 63 DM.

CHIMIE BIOLOGIQUE

Guggemieim M. — Die biogenen Amine und ihre Bedeutung für 
die Physiologie und Pathologie des pflanzlichen und tierischen 
Stoffwechsels, 4” éd. Bâle, Ncw-York, 1951, 630 p., 75 fr.
suisses.
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Daumen I I .  —  Leh rbuch  der Veterinär-M ikro b io log ie , 4° cd . B e r
lin , 1949, 268 p ., 16 DM.

Teiu iien J .  c l  T r u f f a u t  G. —  Lu m iè re  et végétation. P a r is , 1951, 
180 p ., 12 fig ., b r . : 360 I r .

Puntoni V . —  M icrobiología M edica, vo l. I et I I .  Hume, 1950.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE
Doioan R . —  D ie Im m unitätsfo rschung . Bd . 6 : D ie  A nap h ylax ie . 

V ien ne , V i l  - f  210 p ., 30 DM.
Ne g u e  E . —  Les lipo ïdes dans les bacilles tubercu leux de la 

tuberculose. P a r is , 1950, 144 p. fig ., 600 fr .
Albanese A . A . —  Protein  and A m ino A cid  Requ irem ents of 

M am m als. N ew -Vork , 1950, 155 p ., 4 dol.

CHIMIE ANALYTIQUE
M ü l le r  O. —  Polarographie Method of A n a ly s is . Easton (P cn sy l-  

v a n io ), 1951, 209 p ., f ig ., 3,50 dol.

CHIMIE ANALYTIQUE MINERALE
Fresen ius AV. et Jand er G . —  Handbuch der analytischen  Che

m ie . B e r lin , Gœ ttinguc, Heidelberg , 1951. Bd . Y . E lem ente 
der fünften Hauptgruppe, A rsen . A ntim on . AVism ut. X IV  +  
711 p., 45 fig ., 108 DM.

Hogness T . B . c l Johnson AV. C. —  Q ualitative  A na lys is  and Che
m ica l E q u ilib r iu m , 3” éd. Londres, 1949, 553 p ., 18 s.

Hiemax AV., Neuss J .  D . et Naiman B . —  Q uantitative A na lys is , 
3“ cd . N ew -York} 1950.

(B )  M o n teca tin l —  Vadem écum  analítico  M ontecatin i, 3e éd. 
¡Milan. 1951, 437 p ., fig .

INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE L’USINE
AVa e s e r  B . —  Chem isch-technische Arbeitsgänge und A ppara

tu ren , 3e éd. B e r lin , 1951, A J I I  +  196 p ., re l. to ile : 12 DM.
Ammon AV. —  W ärm e leh re  fü r  Ing en ieu re . B ru n sw ic k . B e rlin , 

Ham bourg, K ie l ,  1950, 198 p ., b r . : 8,80 D.M., re l. : 10 DM.

RECHERCHES SCIENTIFIQUES 
CONCERNANT LES COMBUSTIBLES

Pintado F ., Rodríguez L . et B e r t ra n d  C. —  C u rsillo  de In tro 
ducción a la  Investigación  sobre las h u lla s . O viedo, 1950, 
398 p ., 100 fig ., 125 pta.

Johnson A . J .  et A u t ii G. I I .  —  Fu e ls  and Com bustion Hand- 
book. N ew -York , 1951, 927 p ., 12,50 dol.

COMBUSTIBLES SOLIDES EN GENERAL
(B )  Johnson A . J .  e l A u t  h G. J E  —  Fu e ls  and Combustion Hand- 

book. N ew -York , Toronto , Londres, 1951, X l l  - f  915 p ., 
no inbr. fig ., rc l . to ile  : 100 s.

F r e t  AV. —  H eizw erte und Zusam m ensetzung lester, flüssiger 
und gasförm iger B rennstofle . Z ü r ic h , 1950, 57 p., b r . : 10 I r .  
suisses.

DISTILLATION PYROGENEE. COMBUSTIBLES LIQUIDES 
DERIVES DE COMBUSTIBLES SOLIDES

Seebaum H . et K re ck e  F . E . —  A na lytische  Methoden fü r  d ie 
Untersuchung von Kokere igas, 3” cd . Essen , 1950, 94 p ., 
19 fig ., re lié  : IG ,60 DM.

K ky  A . —  Gas W o rks . E filu en ts  and A m m onia . Londres, 1949, 
123 p ., 13 s. 6 d.

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
S ch u ltz  AV. —  E le k trisch e  H eize in rich tungen  fü r  In d u strie  und 

Gewerbe, 3 ' éd. Francfo rt-s .-M cin , 1950, 6,40 DM .
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CHAUFFAGE DOMESTIQUE. ECLAIRAGE

K o e ss le r  P . —  Grundzüge des bau lichen  W arm eschutzes, der 
Heizung und Lü ftu n g . H anovre , 1950, 192, 85 fig ., h r . : 12 DM.

LUBRIFIANTS

M iguele  A . G. M. —  Lu b rica tio n . Its  P rin c ip le s  and P ractice .
Glasgow , 1951, 35 s.

COMBUSTION DANS LES MOTEURS

Oehi.eu 11. —  B renn kra ftm asch inen . Essen , 1950, IfiG p ., 154 fig ., 
re l. to ilc  : 12,80 DM.

Ne sSelman  K . —  D ie G rundlagen der angewandten Therm odyna
m ik . B e r lin , Gcellinguc, H eidelberg , 1950, X I  +  320 p ., 
311 fig . 5 d iag r., 18 DM.

PRODUCTION ET APPLICATION DU FROID

1’lank  B . —  A m erikan ische  K ä lte te ch n ik . I I I .  D üsseldorf, 1950, 
210 p ., 157 f ig ., 45 la id . 12,50 DM.

Anonyme. —  Le  F ro id . P a r is , 1951, h r . : 150 fr .
S c h o l l  P . —  K ü h lsch rä n ke  und K le in kä ltean lag en , 4 ' éd. Ber-' 

l in , ,  1950, 96 p ., 67 f ig ., tab ]., h r . : 4,50 DM.
McCoy D . C. —  R efrig erating  Data Book, App lications Volum e, 

2" éd. N ew -Yo rk , 1951, 1.080 p ., G dpi.
TitESSt.Kii 1). K .  —  Some Aspects ol Food R efrig eration  and F re e 

zing . B road w ay , N cw -Y o rk , 1950, 205 p ., b r. : 2 dol.

EAUX

Me in c k  F . —  Englisch-deutsche und deutsch-englische Fachaus
d rücke auf dem Gebiet der W asserversorgung und Abw asser
beseitigung, 2 ' éd. S tu ttgart, 1949, 109 p ., 7 1)M.

EAUX POTABLES

Association In te rn a tio n a le  des D is tr ib u tio ns  d ’Eau . —  P re m ie r 
Congrès 1949, à Am sterd ram . Lon dres, 1949, 79 +  699 +  175 
-f- 61 p ., 3 L .

American W a t e r  W o rk s  Association. —  W ater Q uality  and 
Treatm ent. N ew -Yo rk , 1950, I X  +  451 p ., 5 dol.

EAUX RESIDUAIRES

Teschner W . —  Abw asser-H ausk läran lagen  und Siedlungsab- 
w ä sse r-V e rw e rtu n g ,'4« éd. B e r lin , 1950, 116 p ., 107 f ig ., h r . : 
7 DM.

EAUX POUR USAGES INDUSTRIELS

N ord e li. E .  —  W ate r Treatm ent F o r  In d u str ia l and Other Uses. 
N ew -Yo rk , 1951, 525 p ., 1 0 .do l. cn v .

HYGIENE INDUSTRIELLE

F s t l e r  W . —  B e ru fsk ran kh e ite n . B e r lin , 1951, 89 p ., 15 fig ., 
ca rt . : 2 DM,

Jö t te n  K . W . ct G a r tn e r  11. —  D ie S taub lungenerkrankungen ,
D “ éd. Darm stadt, 1950, 338 p ., 139 f ig ., ca rt. 20 DM, re l. : 
22 DM.

INSTALLATION ET AMENAGEMENT DU LABORATOIRE
M rcN evin  W . M. —  The  A n a ly tic a l Ba lance . N ew -Yo rk , 1951, 

X I I I  - f  60 p ., 1,50 dol.
Chaplin A. L . —  App lications of In d u s t r ia l pH Contro l. P itts

burgh , 12 ( P a . ) ,  1951, 148 p ., 94 f ig ., re lié  to ile  : 2,50 dol. 
franco .

B er u h  A . —  ■'Chemisch-physikalische Laboratorien  und ih re  
neuzeitlichen  E in rich tu n g e n . 4“ éd. Le ip z ig , 1950, V I I I  +  
178 p ., 96 fig ., 16 DM.

Band M. J .  —  In d u str ia l Research  Laboratories of the United 
States, 9“ éd. W ash ing ton , 1950, 444 p ., 5 dol.

CHIMIE &
INDUSTRIE
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Kru iim e  I I .  —  Mit Becherg las und Bunsenb renner. Bd . I  : 
A rbeiten  m it F lü ss ig ke iten . B d . 2 ; A rbeiten  m it Gasen und 
festen Stoffen. B ru n sw ic k , B e r lin , 1950, Bd . I ,  5,60 DM, 
B d . 2. 5,80 DM.

P f e i f f e r  11. P . et E u e r t  I I .  —  Das Po la risa tionsm ikroskop  als 
M essinstrum ent in  B io logie und M edizin . B ru n sw ic k , 1949, 
V IH  +  94 p., 31 fig ., 3 labl., 12 labl. n u m ., 8,50 DM.

GITES MINERAUX

T a g ca rt  A . F . —  Elem ents of Ore D ressing . New Y o rk , 1951, 
X V I I I  +  595 p ., 10 dol.

Schlossmacheu K . —  Le itfaden  fü r  d ie  exakte Edelsteinbestim - 
m ung. Stu ttgart, 1950, 174 p . ,  21 f ig ., 8 la b l :, 18 fig . su r 3 
p lanches, re l . lo ilc  : 13,60 DM.

Cazin M. —  Les m ines. P a r is , 1951, 128 p ., b r . : 100 f r .
United  Nations, Departem ent o f Economics A f f a i r s .  —  W orld

Iro n  Ore Resources and T h e ir  U tiliza tio n  ; W ith  Special R e fe 
rence to the Use of Iro n  Ores in  Under-Developed A reas.
Lak e  Success (N .- Y .) ,  1950, V I I I  +  74 p., 6 s.

MINERAIS. METALLURGIE. METAUX (GENERALITES)

(B )  American Soc ie ty  fo r  Testing M a te r ia ls . —  1950 Book of 
A .S .T .M . Methods for Chem ica l A n a lys is  of Metals. P h ila d e l
p h ie , 1950, V I I  +  476 p ., fig. ro l. lo ilc  : 6,50 dol.

B r it is h  Standards In s t itu t io n . —  B rit ish  Standards for the 
Autom obile In d u stry , 2° éd. revu e . Lon dres, 1950, 513 p ., 
21 s.

D o e h le r  1!. I I .  —  D ie Casting. Londres, 1951, 08 s.
Rotherham  L . —  Creep of M etals. Londres, 1951, 15 s.
M eh rtens .1. —  Der Giesserei-Schachtofen im  Aufbau  und 

Betrieb , 4” éd. B e r lin , Gœ Uirigue, H eidelberg , 1950, 64 fig ., 
13 la id ., b r . : 3,60 DM.

Schimpke P . —  D ie  neueren Schw e issverfahren  m it besonderer 
B erücksich tigung  der Gasschw eisstechn ik , 7* éd . B e r lin , Goel- 
ting uc, H eidelberg , 1950, 61 p ., 77 fig ., 4 la b l ., 3,60 DM.

Naumann F . —< P rak tische  Ratschläge fü r  den G iessereifach- 
m ann, B e r lin , 1949, 120 p ., f ig ., 4,80 DM.

Summers-Smith D . ■—  A . S u rve y  of the B in a ry  A llo ys of the 
T ran s itio n  Metals, and an Introduction  to the P rin c ip le s  Gover
n ing  T h e ir  Fo rm atio n . A lderm aston , B e rk s , 1949, 130 p.

( B )  Am erican Soc ie ty  f o r  Testing M a te r ia ls . —  Sym posium  on 
Rap id  Methods for the Iden tifica tion  of Metals (Spec. T cch h . 
P u b l. ri“ 9 8 ). P h ilad e lp h ie , 1950, 84 p ., 9 fig ., h r . : 1,75 dol.

SIDERURGIE

W estw ood  W . et M ayer A . —  Chem ical A n a ly s is  of Cast Iro n  
and Fo un d ry  M aterials. Londres 1951, 42 s.

Am erican Soc ie ty  f-or Testing M a te r ia ls . —  E lectron  M icrostruc
ture of Steel. P h ilad e lp h ie , 1950, 49 p ., fig ., 1,35 dol.

Zorn  F . —  D ie E n tw ic k lu n g  der F lam m enhärtung . A us der 
P ra x is  der Schw e isstechn ik  (H eft 2 3 ). H a lle  (S a a le ) , 1949, 
35 p ., 34 f ig ., 5 la b l ., b r . : 1,90 DM.

N agel A . —  H erste llung  von Tem perguss. B e r lin , 1950, 100 p ., 
fig ., 5,40 DM.

Chesters  J .  H . —  Iro n  and Steel. Lon dres, 1949, 116 p ., fig ., 
4 s.

W ir t s c r a f t s Vereinigung FiSEN-mid Stahlindu.sth ie. —  Statis
tisches Jah rb uch  fü r  d ie  E isen-und  S tah l- Ind u strie  1949-50. 
D üsseldorf, 1951, X  +  219 p ., 1 la b l ., 12 DM.

S te e l  Founders’S o c ie t ï  o f Am erica. —  Steel Castings Hand
book. C leveland  (O h io ) , 1950, 511 p ., 4 dol.

SouRDii.LON A . —  Le  tra item ent therm ique des aciers de cons
tru ctio n . P a r is , 1951, 243 p. autographiées.

CORROSION

Haa.se L . W . —  W erksto fizerstörung  und Schutzsch ich tb ildung  im  
W asserfach , 2" éd. W e in lie h n /B crg s lra ssc , 1951, 218 p .,
102 fig ., r e l . to ile  : 15,80 DM.
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VIENT DE P A R A IT R E CHIMIE &
INDUSTRIE

METAUX LEGERS
Ai.umintum-Zkntrai.k. —  A lu m in iu m -Tasch en bu ch , 10° éd Düs

se ldorf, 1051, X V I I I  +  630 p ., 300 f ig ., 130 la b l., re l. m ile  :
12,60 DM.
Havas (S e rv ic e  A nnuaire  de (.’Aluminium). —  A nn u a ire  de 

l'A lu m in iu m . P a r is , 1950-1051, 200 p ., c a r i . : 1.300 fr .

ELECTROMETALLURGIE
L in co ln  E le c t r i c  C °. —  Procedure Handbook of A rc  W eld ing  

Design and P ractice , 9» éd. C leveland  (O h io ), 1950, 1.200 p., 
fig ., 2,50 dol.

GALVANOTECHNIQUE
Jenny A . et L o u is  W . —  The A nod ic Oxidation of A lu m in iu m  

and its A llo ys , 2° éd . Londres, 1950, V I I I  +  231 p., fig., 20 s.

INDUSTRIES CHIMIQUES MINERALES
A r ie s  11. S . et Newton R . D . —  Chem ical Eng ineering  Cost E s t i

m ation. N cw -Y o rk , 1951, 109 p ., 5,00 dol.
Madan A . K . —  T h e  Econom ic Prospects of Chem ical Ind ustries

in  In d ia . Bom bay, 1949, 402 p ., 5 dol.
A r ie s  I t .  S . et Copulsky W . —  The  M arketing  of Chem ical P ro 

ducts. N cw -Y o rk , 1951, V I  - f  149 p ., 3,00 dol.
A r ie s  B . S . c l Copulsky XXL —  Sales and Business Forecasting 

in  Chem ical Process In d u strie s . N cw -Y o rk , 1951, X  +  132 p..
5.00 dol. 1 ‘

ELECTROCHIMIE
Drotsciimann C. —  B le iakku m u la to ren . Chem ie und T e ch n ik  im  

A kku m ula to ren bau . W e inh e im /B ergstrasse , 1951, 224 p .,
96 fig ., 64 la b l., re l . to ile  : 19,50 DM.

CHAUX. CIMENTS. PLATRES, etc.
(11) Comuer A . W . —  Composition F loo ring  and F lo o rlay ing .

Lon dres, 1950, 2° éd ., 118 p., 17 f ig ., h r . : 8 s. 6 d. 
Bateman J .  I L  —  M aterials of Construction . Londres, 1950, 50 s. 
Derès G. —  M atériaux de construction . M açonneries, béton, 

béton arm é. T. 1, p rem ière  partie  : Chaux et cim ents. P a ris , 
1951, 132 p ., 21 f ig ., 900 f r . T. I I ,  deuxièm e partie  : M ortie is 
et bétons (à paraître).

BOIS DE CONSTRUCTION '
P e te rs .  —  D ie H o lzkonserv ierung  m it Ste inkoh lenteerö l. 2” éd 

Francfo rt-s.-M ain , 1950, 28: p . , to fig., c a r l . : 1,50 DM.

VERRERIE
B u rn t  W . —  A ltes G las. M un ich , 1951, 63 p ., 80 tabl.
D exe l W . —  Glas. R avensburg , 1950, 84 p., 168 fig ., 15,00 DM.
Dickson J. H. —  Glass. Londres, 1951, 25 s.

CERAMIQUE. EMAILLERIE
H é b e r t  R . —  Contribution à l'é tude de la  structu re  physico

ch im iqu e  des arg iles (Thèse ing én ieur-d octeu r). P a r is , 1950, 
51 p ., g raphiques.

Eckste in  P . ,  K a n th e r I I .  et Schuen W . —  Keram isches B ren 
nen. De éd. H a lle /S aa le , 1950, 164 p ., 81 fig ., 38 la b l., b r . :
6 ,40 DM. ; re l. : 8,40 DM.

Anonyme. —  Porze llan . Ste ingut. G las w ie  es entsteht. B am 
berg (B a v iè re ) , 1950, 5" éd ., 91 p., f ig ., ca rt. : 2,40 DM.

BRIQUES. TUILES. REFRACTAIRES
Coxuy J .  11. —  R efracto ries . State College (P a . ) ,  1950, 162 p ., 

2,50 dol.

FABRICATIONS DIVERSES
H a s s l e r  J .  W . —  A ctive  Carbon. Brooklyn  (N .- Y .) ,  1951, 380 p

7.00 dol. ' 1

\  ol. 65. — N* 6.
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TERRES RARES. CORPS RADIO-ACTIFS ET GAZ RARES
Bro da  F .  —  D ie A tom energie. V ie n n e , 1950, 157 p.

PRODUITS ORGANIQUES INDUSTRIELS
(B ) D k iiiré ré  M. e l De B u c c a r  M. —  Les s ilicones . B ru xe lle s , 

1951, 80 p ., la id ., fig ., 80 fr . belges.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Bocnow K . —  Drogenkunde in  Tab e llen fo rm . B e r lin , Ham bourg, 

1949, 47 p ., 2,80 DM.
E l l i o t t  F. C. —  The General Report of the P harm aceu tica l S u r

vey 1946-49. W ash ing ton , 1950, 234 p ., 6 dol.
S tra u s s  K , —  D ie H e ilm itte l. W o her sie  kom m en, w as sie sind 

und w ie  sie  w irk e n , 11« éd. Ham bourg, 1949, 1,80 DM.
M erck  F . —  E . M erck 's Jah resb erich t. Ueber Neuerungen auf 

den Gebieten der Pharm ako therap ie  und Pha rm azie , vo l. 63, 
1949. Darm stadt, W e in h e im , 1950, 479 p., fig.

Munk F . —  Organon fü r  d ie  p raktische A rzn e ih e ilku n d e , 2« éd. 
Stuttgart, 1951, 501 p., 30 DM.

Mürlem ann TL et B ü rg in  A . —• Q ualitative A rzne im itte lan a lyse .
BtUe, 1951, 285 p ., c a r l . : 10 f r . s . ; re lié  to ile : 12,50 fr . s.

H e ilm e te r L .  —  Rezepttaschenbuch, 8e éd . Ié n a , 1950, 565 u ,
10 DM. 1

Von Czetscii-Lindenwai.d I I .  et Schmidt-La Baume. —- Salben, 
Puder, E x te rn a . D ie äusseren H e ilm itte l der M edizin . Mit 
einem Beitrag  : D ie Aufgaben des Hautschutzes in  der Ge
w erbe-Hygiene, 3« éd. B e r lin , Gcetlingue, H eidelberg , 1950, 
X I  +  492 p ., 57 f ig ., 36 DM.

Sch m id t-W ette r R . —  Vadem ecum  fü r Pharm azeuten , 2« éd. 
Fribourg-en-Brisga ii, A u lcndorf-in-W ürttem b erg , 1949, 240 p.

CHIMIE PHARMACEUTIQUE
Léonard  F . et I I u t t r e r  C. P . —  H istam ine Antagonists. W ash

ington, 1950, 132 p ., 1,5 0 dol.

ESSAIS PHYSIOLOGIQUES
(B )  Bu rn  J .  I I . , Finney D. J .  et Goodwin L .  G . —  B io log ica l 

Standard ization , 2« éd. Londres,: N ew -Yo rk , Toronto , 1950, 
X  +  440 p ., 76 fig.,- 83 ta b l., re l. to ile : 35 s.

ANTISEPSIE ET CHIMIOTHERAPIE
Vo g e l I I .  —  D ie A ntib io tica . N urem berg, 1951. X I I  4- 528 t) 

re l. to ile : 38 DM.
Hopkins K. S. et E ld e r  F. B . —  The P ractice  of San itation . B a l

tim ore, 1951, V H  +  423 p ., 7,50 dol.

HORMONES ET VITAMINES

K o l le r  G. —  Horm one, 2e éd. B e r lin , 1949, 187 p., 60 fig ., 
19 la b l., 2,40 DM. ’

INDUSTRIE DE LA PHOTOGRAPHIE
Dirai* C. F. —  N atural Color Processes, 5* éd . M inneapo lis, 1950, 

294 p ., fig ., 5 dol.

POUDRES ET EXPLOSIFS
Laurence W . L .  —  La  bombe « H ». T ra d u it do l ’am érica in  

par J .  H indi. P a r is , 1951, 390 f r .

ESSENCES ET PARFUMS

(B )  Lo w ers  F . S. (C roda L td ). —  « H arto lan  » W ool W ax 
Alcohols in  Cosmetics. Sna ith  (V o rk s h .) , 1951, 48 p.

Bedoukian P . Z. —  P erfum ery  Synthetics and Iso lates. New- 
Y o rk , 1951, V I I I  +  488 p ., 7,00 dol.

RESINES

Sen H . K .  el Venugopalan M. —  P ractica l A pp licatio ns of Recent 
Lac Research , 2« éd. Lon dres, 1950, 12 s. 6 d.
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VIENT DE P A R A IT R E

MATIERES GRASSES
R o o t H. I I .  —  Beesw ax : Its  Properties, Testing , Production  and 

A pp lications. B rook lyn  (N .- Y .) ,  1951, V 4- 154 p ., 4,75 do!. 
(I!) L o w e r  E . S. (Croda L td ). —  Lan o lin  (W oo l W a x ) . S n a il»  

(Y o rk s h .) ,  1951, 35 p.
(B )  M a rt in  G. cl Cooke K . I .  —  The  M odem Soap and Deter

gent In d u stry , vo l. 2 : T h e  M anufacture of Specia l Soaps and 
Detergent Compositions, ¡l'1 éd ., revue et augm entée. Londres. 
1951, X I I  4- 448 p ., f ig ., re l. to ile  : 50 s.

G aro g lio  P . G. —  Tecnología de los aceites vegetales con espe
c ia l re fe rencia  al aceite de o liva , vo l. 1 : Generalidades y  
tecnología de los aceites y  grasas vegetales. Mendoza (R é p . 
A rg e n tin o ), 1950, 1.280 p ., nom hr. fig ., tabl.

PEINTURES ET VERNIS
C i ia t f ie e d  I I .  W . —  Glossary of Term s Used in  the P a in t, V a r

n ish  and A llie d  T rades. Londres, 1951, 199 p ., 30 s.

CELLULOSE-PAPIER (FABRICATION)
B e h re n s  H . —  P ap ie r unter der Lu pe . H anovre , 1950, 69 p ., 

fig ., r e l . to ile  : 6,80 DM.

MATIERES PLASTIQUES POUR LE MOULAGE
P a b s t  F .  —  Kunststoß-Taschenbuch . M un ich , 1951, 56 p ., 

2,02 dol.
T u c k e tt  I L  F .  —  L in e a r  Po lym ers. N ew -Yo rk , 1951, 352 p ., 

f ig ., en v . : 2,50 dol.

TEXTILES ARTIFICIELS
O w ens-Corntng F ib e r g l a s  Corp. —  F iberg las B ib lio g rap hy , 3e éd. 

Toledo (O h io ) , 1950.

TEXTILES. BLANCHIMENT ET TEINTURE
S o c ie ty  o f  C h e m ica l In d u s t r y .  —  Detergents, W etting  and 

Em u ls ify in g  Agents, a Sym posium . Londres, 1950, 48 p ., fig. 
S c ru i.z e  F .  —  Leh rversuch e  m it Fasern  und Geweben, 2« éd ., 

revue par 15. B é r lik . B e r lin , 1950, V I11 4- 70 p ., fig ., 3,50 DM. 
(B )  A rm ad  N. —  Pak istan  Cotton. P resent, Past and Fu tu re .

K a ra c h i, 1951, 67 p ., h r . : 2 I ls .
Nu.ssex I L  —  T e x t ilk e m i (C h im ie  des te x t ile s ) . S tockho lm , 1950, 

228 p ., 12 co u r. sued.
K in d  W . et K ind I I .  A . —  D ie W äschere i. Stu ttgart, 1949, 344 p.

COLLES ET GELATINES
M eye r 51. —  Etude générale des adhésifs. Collage des m étaux. 

P a r is , 1951, 48 p . au lographiées.

LEVURES
Weideniiagkn 11. —  Ergebnisse der Enzym forschung . Bd . 10., 

Le ip z ig , 1949, IX  4* 368 p ., 11 f ig ., 27 DM.
V e ro n a  0 . —  M icrobio log ía de lle  Ferm eutaz ion i e M icrobiología 

In d u stria le . F lo ren ce , 1950, X IV  4- 1.022 p ., 8.000 L . 
H enn ies K . e l S c a n n e r  B . —  D ie B raue re i im  B ild . Der W erde

gang des B ie res , dargestellt in  110 Ze ichnungen , 4 ' éd. N urem 
berg, 1949, 171 p ., 8 ,50 DM.

MALT ET BIERE
H exn ies K . —  B rauerhan db uch , 4*. éd . N urem berg , 1950, 434 p .,

8,00 DM.
V e rsu ch s-  und L e h r a n s t a l t  f ü r  B r a u e r e i .  —  Brautechn ische 

Untersuchungen und deren B eu rte ilu ng . B e r lin , 1949, 47 p ., 
2 D.M.

F is ch e r W . —  Energ iew irtsch a ft d er B rau e re i. N urem berg. 1951, 
314 p ., 96 fig ., 39 la b l ., re l . to ile  : 10,50 DM ; c a r l . : 9 DM. 

Menc.elk J .  —  M erkblaetter zu r Malz- und B ie rh e rste llu ng .
N urem berg, 1950, 40 p ., 4,20 DM.

VIN ET CIDRE
Vogt F . —  Lehr-und  Handbuch lü r  W einb au . Lu d w ig sb urg , 

1951, 258 p ., 108 f ig ., re l. : 8 DM.
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ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS VOLATILS
M ach er L . —  Bio logische B re n n e re i. B e triebskontro lle . N urem 

berg, 1950, 456 p ., 20 f ig ., ca rt . : 13,80 I)M  ; re l . : 15,50 1)M.
Rausch 15. —  M aschinenkunde fü r  B ren n er and D estillateure . 

N urem berg, 1949, 79 p ., 53 fig ., 5 ta b l., 3,20 D51.
W ü s te n fe ld  I I .  et I Ia e s e le r  G . —  T rin k b ran n tw e in e  u n i  

L ik ö re , 2 ' éd. B e r lin , Ham bourg, 1950, X IX  4- 486 p ., 
4- 34 p., 141 f ig ., 39,60 DM.

MATIERES ALIMENTAIRES EN GENERAL
Von Loeseckk I I .  W . —  Bananas : C hem istry , Physio logy, Tech 

nology, 21' éd ., revue . Londres, 1950, 201 p ., fig ., 20 s.
K le in  F . —  Das grosse Lebensm itte lbuch . B ru n sw ic k , 1951,

332 p ., 137 f ig ., 13,80 DM.
Kahiis F . c l L e i f e r  I L  —  W arenku nd e des Lehensm itte lhandels. 

Bd . 1 : N ahrungsm itte l. Bd . 2 : Genussm ittel. W ich tig e  Haus
ha ltsw aren , 111’ éd. O ldenbourg, 1951, Bd . 1, 203 p ., 21 fig .,
6 DM ; Bd . 2 , 167 p ., 25 f ig ., 4,50 Ü 5I.

BOISSONS NON FERMENTEES
Baumann J .  —  Handbuch des Süssm osters. Lu d w ig sb urg , 1951, 

320 p ., 210 fig ., i c i .  to ile  : 11,80 DM.
Meiii.itz A. —  Süssm ost. Fachbuch  der gewerbsm ässigen

Sussm osterzeugung, 7U éd. Hadébeul, B e r lin , 1950, 317 p ., fig ., 
IG DM.

LAITERIE
S a itn e r  4L —  Butte rherste llung , 6« éd . K em p ten /A llg äu , 1950, 

55 p ., flg ., 2,75 D.M.

CONSERVES

HottenHOTii B e a tr ix . —  D ie P ektin e  und ih re  Verw endung . 
M un ich , 1951, 210 p ., 36 f ig ., c a r l . : 11 DM.

SOLS. FERTILISATION
K ase reh  I I .  —  Ke im ling sd üngung . E in  neuer W eg z u r E rhöhung  

d er P llanzenerträge besonders d urch  Verw endung  von Porro . 
V ie n n e , 1949, 48 p ., 10 f ig ., 5 S .

INSECTICIDES. FONGICIDES
S ain t-G obain . —  Guide des traitem ents an tip arasita ires des p r in 

cipales productions végétales en France  Continentale . P a r is , 
1950, 32 p ., fig.

ZOOTECHNIE

Pe ru c iio x  J .  et V a lo is  H . —  Les acides am inés dans l ’a lim e n 
tation du béta il. M arse ille , 1950, 400 f r . franco .

N e iir in g  K . —  Leh rb u ch  der T ie re rn äh ru n g  und Fu tterm itte l- 
kunde . Uadcbeu l et B e r lin , 1951.

ORGANISATION
Haas P h . —  A ltstofie und A b fä lle . B e r lin , 1950, 95 p ., 8 fig .,

3,60 DM.
Stii.i. A . —  Borderlands of Science. N cw -Y o rk , 1951, IX  4- 

424 p ., 3,75 dol.
Kode K. A. —  Chem ical Eng ineering  Reports, 3' éd. A u stin

(T e x .) ,  1951, V I  4- G9 p ., 1,00 dol.
.Morse P . M. et Kim uali. G . E . —  Methods of Opérations

Research . N cw -Yo rk ,' 1951, V I I  4- 158 p ., 4,00 dol.
Johson 15. —  Th e  Research  Report. N cw -Y o rk , 1951, 147 p .,

1,75 dol.
S p ir ito  U . —  Scienza e filosofia, 2« cd . F lo ren ce , 1950, 305 p ., 

700 L .

HISTORIQUE
H a r r is  S . —  B an ting 's M iracle  : the Story of the D iscovery of 

In su lin . Lon dres, 1949, 45 p ., f ig ., 21 s.
T iienard  P . —  U n grand ch im iste  fran ça is . Le  ch im iste  T h é 

n ard , 1777-1857. D ijo n , 1950.
De B ro g lie  L , —  Savants et découvertes. P a r is , 1951, 400 p ., 

b r. : 570 fr .
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A  AM ÉLIORER VOS PRODUITS 
ET LE REND EM ENT 
DE VOTRE PRODUCTION

Quelle que soit votre activité, cette liste 
de produits chim iques DU PO NT peut vous  
aidera faire un grand pas vers l’amélioration  
de vos fabrications. Ces produits fabriqués 
dans les laboratoires DU PO NT m ondiale
ment connus ont été rigoureusem ent  
contrôlés. L’un d’entre eux vous sera peut- 
être utile.
Si vous désirez des renseignem ents  
complém entaires sur l’un ou l’autre 
de ces produits, adressez-vous aux  
représentants des
Produits Chimiques Organiques Du Pont  
dont les nom s sont indiqués ci-dessous. 
Leurs techniciens seront heureux de vous  
aider en toutes circonstances.

N E O PR E N E , produits chim iques et 
colorants pour caoutchouc :

SAFIC, ALCAN  & C*
8 7 , rue  S a in t-L a za re , PARIS 9 ’

CO LO R A N T S, produits chim iques pour 
textiles, etc...

S E P P I C  
7 0 , C ham p s-E lysées, PARIS 8*

No. 3

SECTION DES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

m m )

REG. U.S. pat. off, '

DE MEILLEURS PRODUITS POUR PLUS DE BIEN-ETRE
. . . G R A C E  A LA CHIMIE



E C O N O M I E

Les industries chimiques
(S u ite  e t F in )

LES PRINCIPALES INDUSTRIES CH IM IQ UES

Pour compléter ces indications générales, il nous 
paraît indispensable de passer rapidement en revue 
quelques industries chimiques particulièrement impor
tantes, qu'il s'agisse des fabrications de base ou des 
produits plus évolués qui en découlent. On ne trouvera 
ci-dessous, est-il besoin de le dire, que l'essentiel. De 
même, nous avons été contraints d ’écourter la liste de 
ces petites monographies. L'activité de l'industrie 
chimique française est trop étendue et trop diverse, 
pour qu’il soit possible d'en donner ici plus qu'une 
esquisse sommaire, mais exacte et récente.

Acide sulfurique

L ’acide sulfurique est le grand produit de base, le 
« pain de l ’industrie chimique ». Obtenu par oxyda
tion catalytique du gaz sulfureux par l ’oxygène de l ’air, 
ses matières premières sont, soit les pyrites de fer, 
soit les blendes de zinc (l’acide est alors un sous-pro
duit de la métallurgie du zinc), soit le soufre, soit enfin 
le sulfate de chaux (gypse).

En France, 80 %  de l ’acide est fabriqué à partir des 
pyrites, dont 550.000 t environ, importées chaque 
année, s’ajoutent aux 250.000 t extraites du sol national.

La production d’acide sulfurique est d’environ
1.200.000 t par an. Deux procédés sont employés : le- 
procédé des chambres, qui est le plus ancien, et le pro
cédé dit « par contact ».

L ’acide de chambre, moins concentré, est consacré 
presque uniquement à la fabrication des produits 
à usage agricole : superphosphate, sulfate de cuivre, 
produits anticryptogamiques.

L ’acide de contact, qui permet d’obtenir l ’acide 
concentré dit oléum, alimente l ’industrie chimique de

synthèse organique. Le développement de certaines 
industries, celle du textile artificiel, par exemple, a 
exigé un accroissement, parallèle des moyens de pro
duction de cet acide. C’est ainsi que la production 
d’acide de contact est passée, entre 1947 et 1950, de
275.000 t/an à 425.000 t/an, et que les extensions en 
cours permettront d’atteindre 550.000 t fin 1952.

La technique de fabrication de l ’acide sulfurique a 
subi depuis quelques années des modifications impor
tantes qui tendent à améliorer le rendement et à dim i
nuer le prix de revient. Un procédé nouveau, dit 
Katehkarolf, substitué aux « capacités.» de plomb des 
« capacités d’acier » refroidies extérieurement, ce qui 
économisé le plomb, métal rare, et réduit le volume de 
l ’appareillage. De plus, ce prodédé permet la produc
tion d’acide nitrique combinée avec celle de l ’acide 
sulfurique, ce qui sera d’un grand intérêt pour la fabri
cation d’engrais composés.

Le problème capital qui se.posera à cette industrie 
dans un avenir certes lointain encore mais qu’il faut 
déjà prévoir, est celui de l ’appauvrissement des sources 
internationales de sa matière première : le soufre. 
L ’industrie française doit donc tirer le meilleur parti 
des ressources nationales : les récupérations diverses 
de soufre dans les cokeries, usines de synthèse et radi
neries de pétrole, ne fourniront jamais que des apports 
restreints. Il en est de même des minerais de Narbonne 
et de Salsigne. Seuls, les pyrites et le sulfate de chaux 
sont susceptibles de fournir une ressource nationale 
abondante ; en particulier, ce dernier minerai dont les 
gisements français sont inépuisables.

Une usine pratique actuellement la réduction du 
sulfate de chaux par le charbon, ce qui conduit à la 
production de clinker pour cimenterie et de gaz sul
fureux pour l ’acide de contact. II  semble que ce pro
cédé soit susceptible, dans l ’avenir, de fournir une 
contribution importante au problème posé par l ’épui
sement des mines de soufre.

Vol. Gi>. — N* c.
J u i n  1 9 5 1 .
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Superphosphate

Les principes de cette industrie lurent établis en 
1840, par Liebig, qui préconisa le traitement du phos
phate des os par l ’acide sulfurique pour obtenir l ’acide 
pliosphorique sous une forme assimilable pardes plantes. 
Ls premières usines françaises furent établies de 1870 
à 1880 ; mais dès 1893, après la découverte des mines 
de phosphate de l ’Afrique du Nord, la fabrication 
du superphosphate prit un essor considérable.

A la veille de la guerre, en 1914, la production 
française atteignait déjà 1.600.000 l, tonnage presque 
exclusivement réservé à la consommation intérieure.

L ’industrie française du superphosphate compte 
actuellement 60 usines situées pour la plupart dans 
les ports, les matières premières étant des produits 
importés.

La production française de superphosphate avait 
atteint en 1929 le chiffre de 2.344.000 t. Malgré la 
crise d’avant-guerre, elle venait encore en 1938 au 
troisième rang de la production mondiale avec
1.175.000 t, soit 16,5 %  du chiffre de la production 
mondiale.

Pendant la guerre de 1939-1945, la pénurie des 
matières premières a pratiquement entraîné l ’arrêt 
des fabrications. Dès la fin des hostilités, l ’industrie 
a fait un effort considérable pour relever et moderniser 
ses usines détruites ou endommagées. Le niveau de 
production de 1938 a été très rapidement atteint, puis 
dépassé :

1944-45 : 27.000 tonnes ;
1947 : 1.416.000 —
1948 : 1.679.000 —
1949 : 1.200.000 —
1950 : 1.200.000 —

Elle  a également repris, peu à peu, sa position tra
ditionnelle d’exportatrice, livrant à l ’exportation :

En 1946: 11.000 tonnes;
1947 : 46.000 —
1948: 81.000 —
1949 : 166.000 —
1950:120.000 —

Ces derniers chiffres, bien qu’annonçant une reprise 
très nette, sont cependant bien inférieurs à ceux de la 
période 1925-1930, où ils oscillaient entre 200.000 et
300.000 tonnes.

La pénurie de la plupart des sols en acide phospho- 
rique et l ’importance de cet élément dans la production 
agricole devraient provoquer le développement de la 
consommation du superphosphate dans le monde entier, 
à l ’instar des Etals-Unis qui, d’une consommation de
3.599.450 t en 1938 ont atteint celle de 8.153.158 t
en 1948.
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L ’industrie française est en mesure, pour sa part, 
de subvenir largement à l ’extension des besoins du 
marché intérieur et des marchés extérieurs. Son équi
libre et son développement sont liés à l ’harmonisation 
de notre politique industrielle et de notre politique 
agricole ; il est très regrettable que cette harmonisation 
ne soit pas encore réalisée en dépit de la solidarité 
profonde qui existe entre la prospérité agricole et la 
puissance de l ’industrie des fertilisants.

Engrais azotés

En dehors de l ’ammoniaque, résultant de la décom
position des matières organiques, l ’agriculture a dû 
recourir pour l ’enrichissement des sols à quatre autres 
fertilisants : le nitrate de soude du Chili, l ’ammoniaque, 
produit par distillation de la houille, la cyanamide 
calcique, la synthèse.

C’est ce dernier procédé qui l ’a emporté sur les trois 
autres, car il a notamment l ’avantage de permettre 
la fabrication d’engrais de diverses sortes alors que la 
récupération de l ’ammoniaque par l ’acide sulfurique 
ou la fabrication de la cyanamide ne donne qu’une 
seule qualité d’engrais. L ’ammoniaque est obtenue 
au départ de l ’azote de l ’atmosphère et de l ’hydrogène 
qui est extrait soit du gaz de fours à coke, soit du gaz 
à l ’eau produit à cet effet, soit de l ’eau par electrolyse, 
soit enfin du gaz naturel par cracking.

Les engrais azotés produits en France sont (chiffres 
de production de 1949) :

La cyanamide calcique (3.260 t) ;
Le sulfate d’ammoniaque, soit de récupération 

(17.500 l), soit de synthèse (50.800 t) ;
Le nitrate de chaux (27.600 t) ;
Le nitrate de soude, comparable au nitrate du Chili

6.600 t) ;
Le nitrate d’ammoniaque (30.700 t) ;
Les ammonitrates (34.000 t) ;
Enfin, les engrais divers composés qui ont totalisé

31.000 tonnes.
La production d’engrais azotés a donc atteint, en 

1949 : 196.000 t, comptées en azote.
A cette époque, la capacité de production d’azote 

primaire, qui était avant-guerre de 177.000 t/an, 
avait été portée à 226.000 t/an par suite des premières 
réalisations du Plan Monnet. A la fin de l ’année 1950, 
cette capacité a atteint 280.000 t/an, et lorsque les 
extensions ou Créations d usines en cours auront été 
achevées, vraisemblablement à la fin de 1952, la capa
cité totale d’azote atteindra 375.000 t/an, sur lesquelles
25.000 seulement seront consacrées à des usages indus
triels. Parallèlement, auront été augmentées les capa
cités de production d’acide nitrique et d’engrais, ce 
qui laisse prévoir pour la fin de l'année 1952 une capa
cité de production d’engrais de 320.000 t/an (exprimées
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cil azote dans les engrais) et pour la fin de 1053, de
350.000 tonnes.

Com m erce exté rieur

11138 uno uns 1930

P a y s  é t r a n g e r s

Importations :
Poids (tonnes)........... 304.G47 421.088 307.212 191.581
Valeur (1.000 fr) dont 270.831 2.313.011 4.494.191 4.131.83!)

nitrate de soude na
turel. Poids (tonnes) 115.054 107.197 115.571 131.328

F r a n c e  b ’Ou t r e -M e r . •
Exportations :

Poids (tonnes)........... 3.838 11.432 49.105 48.437
Valeur.(1.000 IV) 4 .093 90.330 784.302 1.051.225

Chlore

L ’industrie du clüore n’a pris son développement 
qu’à partir du moment où l ’électrolyse du chlorure de 
sodium —  réalisée par I)avy, au début du xix1' siècle, 
mais qui ne put être industrialisée que cent ans plus 
tard —  eut remplacé la fabrication du chlore à partir de 
l ’acide eblorbydrique.

La place du chlore dans l ’économie est considérable. 
Maintes industries en sont tributaires : les textiles, les 
carburants, le caoutchouc, les matières plastiques, le 
cuir, le papier, l ’hygiène, le blanchiment, les explo
sifs, les gaz de combat, les anesthésiques, les produits 
pour l ’agriculture, les matières colorantes, les peintures 
et vernis, etc.

Pour rendre sensible ¡ ’importance économique de ce 
produit et de ses dérivés, il n’est que de citer les chiffres 
de la production américaine. Celle-ci est, en effet, 
passée de 67.000 t en 1921 à 446.000 en 1937, 980.000 
en 1942, 1.212.000 en 1943 (chiffre auquel il faudrait 
ajouter environ 400.000 t produites par les usines du 
Chemical W arlare Service, équivalent à nos Poudreries), 
enfin à 1.590.000 t en 1949. Cette ascension indique 
nettement qu’à l ’inverse de ce qui se passe pour cer
tains produits, la demande croissante de chlore n’est 
pas la conséquence des exigences de la guerre mais 
correspond à une évolution normale des besoins.

Malheureuseemnt, la production française de chlore 
n’a pas tracé une courbe semblable. De 47.000 t en 
1938, elle n’a atteint que 70.000 t en 1949, 82.000 en 
1950.

Cette industrie est en effet une de celles qui a le plus 
souffert des restrictions du temps, de guerre, en parti
culier pour l ’entretien ou le renouvellement de son 
matériel et pour son approvisionnement en énergie 
électrique (il faut 4.500 kWh pour produire une tonne 
de chlore).

Le Plan Monnet a envisagé le renouvellement d’une 
capacité de 25.000 à 30.000 t/an et l ’accroissement 
d’une capacité de 75.000 t/an afin d’atteindre en 
1952 une production de 150.000 t/an.

A l ’heure actuelle, la capacité théorique installée est 
de 139.000 t et la capacité pratique de 121.500 t, ce 
qui correspond sensiblement aux échéances prévues 
pour la realisation du Plan. Toutefois, la production 
de l ’année 1950 aura été inférieure aux prévisions, 
les restrictions d’électricité durant les premiers mois de 
l ’année et la sous-consommation de certains utilisateurs 
ayant lim ité cette production à 82.000 t alors qu’elle 
aurait dépassé le chilire de 100.000 si les ressources 
actuelles (il a été consommé 29 millions de kWh en 
novembre) et la tendance du marché du dernier se
mestre avaient été constantes.

Produits sodiques

La soude était jadis extraite des cendres de bois et 
plus spécialement de la « baril le » d’Espagne. Puis 
deux grands procédés industriels se succédèrent et 
s’affrontèrent : en 1791, surgit le procédé Leblanc, 
qui fut remplacé, à partir de 1863, par le procédé 
Solvay, plus économique en charbon et en main- 
d’œuvre.

Les usines de soude se caractérisent :
1° Par leur concentration sur les lieux d’extraction 

du sel — sel gemme ou sources salines (dans l ’Est 
et dans la région de Bavonne), marais salants (dans les 
Bouches-du-Rhône) ;

2° Par l ’importance du tonnage des matières qu’elles 
emploient, aussi bien sel et calcaire que combustible.

La production annuelle, avant la dernière guerre, 
était de l ’ordre de 600.000 t de carbonate de soude et 
de 150.000 t de soude solide. En 1949, les chiffres cor
respondants étaient respectivement de 582.000 t et
215.000 t (sur ce dernier total, 12.000 sont produites 
par electrolyse).

Les capacités actuelles de production semblent suffi
santes pour satisfaire aux prévisions et les travaux envi
sagés dans le Plan Monnet concernent plus la moder
nisation que l ’extension des installations.

1938 unit uns 1930

P a y s  é t r a n g e r s .

Exportations :
Soude causl.
Poids (tonnes).......... 29.202 14.329 53.007 81.000
Valeur (1.000 IV )....... 50.472 106.190 1.547.313 1.700.079
Carbonate.
Poids......................... 100.723 42.094 177.855 253.097
Valeur ...................... 77.368 162.812 2.072.270 2.728.230
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Carbure de calcium

Le carbure de calcium, qui résulte de l ’action du 
coke sur la chaux au four électrique, est généralement 
employé comme source d’acétylène destiné soit à des 
usages thermiques (soudure en particulier), soit à des 
usages chimiques.

Sur une production qui a atteint 186.000 t en 1949 
(contre 160.000 en 1938) :

110.000 tonnes ont été consommées par la  soudure 
et l ’éclairage ;

15.000 tonnes par la cyanamide ;
55.000 tonnes par les fabrications chimiques.
La capacité pratique de production est actuellement 

de 200.000 t/an, tonnage qui n’a pas encore été atteint, 
principalement du fait des restrictions d’electricité 
qui se sont encore fait sentir durant l ’hiver 1949-1950.

Le Commissariat au Plan a envisagé un développe
ment important des usages chimiques du carbure 
(dérivés acétiques et vinyliques) et a prévu un pro
gramme d’extension de 125.000 t/an. Ce programme 
a été partiellement entrepris mais sa complète exécu
tion reste subordonnée aux débouchés qu’offrira 
l ’industrie chimique de synthèse actuellement en com
plète évolution.

1 «VI 1030

Co m m e r c e  e x t é r i e u r .

France îVOutre-Mer :
Exportations. Poids (tonnes) ............. 14.400 16.750

—  Valeur (1.000 f r ) ............ 410.124 483.494

Pays étrangers :
Importations. Poids (tonnes)............ . 14.338 8.775

240.218—  Valeur (1.000 f r )  .......... 350.700

Produits de l'industrie organique 
de synthèse

Le nombre considérable, de l ’ordre de plusieurs 
m illiers, et l ’extrême diversité des produits élaborés 
par cette industrie interdisent aussi bien toute énumé
ration que toute classification rationnelle.

D’une manière générale leur caractéristique com
mune est celle de « produits intermédiaires » destinés 
à de multiples usages industriels soit dans des branches 
extérieures à la chimie (accélérateurs de vulcanisation 
du caoutchouc par exemple) soit dans les industries 
chimiques mêmes, plus évoluées, particulièrement 
les grandes fabrications de matières de synthèse phar
maceutiques, plastiques, colorantes.

Ceci dit, nous ne voudrions pas quitter le domaine des
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produits de synthèse organique de base sans évoquer 
deux d’entre eux qui ont été spécialement retenus par 
le Commissariat au Plan : le méthanol et le phénol.

Méthanol. — Ce produit est généralement obtenu 
à partir dit gaz à l ’eau suivant un procédé voisin de 
celui employé pour la synthèse de l ’ammoniaque. On 
peut également l ’obtenir par cracking du méthane 
ou par carbonisation du bois.

Le méthanol est directement employé comme sol
vant dans les peintures, comme antigel et comme 
carburant. I l sert de matière première dans la prépa
ration de l ’acétate de méthyle, du chlorure de méthyle, 
du plexiglas et surtout du formol.

Quatre projets d’extension ou de création avaient 
été retenus par le Plan Monnet : jusqu’à présent, une 
seule usine nouvelle est venue s’ajouter aux deux 
unités existantes et la capacité actuelle de production 
est de 31.000 t/an.

Comme pour beaucoup d’autres produits, les possi
bilités de développement de cette industrie restent 
subordonnées au prix de revient qui, dans le cas pré
sent, est majoré par le fait que le méthanol est assimilé 
au point de vue fiscal à l ’alcool éthylique et soumis non 
seulement a une redevance qui frappe lourdement les 
emplois non spécifiquement chimiques, mais encore 
à un contrôle coûteux.

Phénol. —  Le phénol est principalement employé 
clans la fabrication des résines type bakélite (phénol- 
formol ou phénoplastes), ainsi que dans la fabrication 
de certains plastifiants. 11 entre également dans une 
foule de produits tels que tannins synthétiques, pro
duits pharmaceutiques, désinfectants, détersifs, colo
rants, explosifs, etc.

A l ’origine, le phénol était extrait de la distillation 
du goudron de houille, mais ce procédé, qui continue 
à donner environ 1.000 t par an de phénol pur, a été 
dépassé par la synthèse qui a produit, en 1949, 7.900 
tonnes.

La capacité de production actuelle de phénol de 
synthèse est de 13.000 t/an, et il est prévu de la porter 
à 21.000 t dans les années à venir.

Matières plastiques

L ’industrie des matières plastiques est jeune. Excep
tion faite du celluloïd, apparu en 1870, les principaux 
plastiques ont en effet moins de 50 ans. Liée aux pro
grès de la synthèse organique, cette industrie est en 
évolution constante et depuis quinze ans plus d’un 
plastique nouveau est mis sur le marché chaque année, 
tandis que le tonnage de production progresse sans 
arrêt.

Les principales catégories de plastiques fabriquées 
en France sont les suivantes : phénoplastes sous forme 
de poudre à mouler, de résine ou d’émulsion ; amino-
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plastes sous forme de résine ou de colle ; résines viny- 
liques sous forme de poudre à mouler ou de plaques; 
résines oléosolubles utilisées en peinture et comme 
agent d'imprégnation ; résines acryliques (plexiglas 
par exemple) ; produits cellulosiques (acétate de cellu
lose, nitrate de cellulose) ; celluloïd ; galalithe ; polya
mides (nylon).

En 1938, la production française était environ de
10.000 tonnes par an de résine pure. Stationnaire 
pendant les années d’occupation, elle a atteint 22.000 t 
en 1947 et près de 24.000 t en 1949 —  tonnage qui sera 
très certainement dépassé en 1950.

Toutefois, cette progression est encore insuffisante 
pour satisfaire aux besoins nationaux, ainsi qu’en 
témoignent nos importations qui ont atteint 1.300 m il
lions en 1949 et 2.300 m illions en 1950. E lle  est partiel
lement subordonnée aux disponibilités en énergie, 
en main-d’œuvre et en matières premières essentielles 
qui sont elles-mêmes des produits chimiques de base : 
phénol, formol, carbure, chlore, acide acétique, urée, 
etc. E lle  dépend également de l ’extension de la re
cherche scientifique qui doit permettre aux industriels 
français de soutenir la concurrence étrangère.

Produits pharmaceutiques

Un secteur important de la chimie industrielle est 
celui de la pharmacie, la pharmacopée moderne com
portant surtout des médicaments de synthèse dont le 
nombre est considérable et les possibilités d’accroisse
ment infinies (1).

La prospérité de celte industrie est liée à un renou
vellement constant des médicaments qui résulte des 
découvertes les plus récentes de la thérapeutique ; 
aussi, le problème d’équipement qui se pose pour les 
grands produits chimiques de base est-il partiellement 
remplacé dans ce secteur par le problème de l ’extension 
des laboratoires et, d ’une manière générale, des possi
bilités de recherche.

Depuis la libération, un gros effort a été fai t'en France 
pour appliquer les plus récentes découvertes : nous 
sommes désormais exportateurs de pénicilline et la 
production de streptomycine suffit à nos besoins. 
Quant aux antihistaminiques, leur découverte et le 
développement de leur emploi clinique est une œuvre 
essentiellement française qui n’a etc dépassée par aucun 
pays.

(1) Notons que les fabrications de produits chimiques à usage 
pharmaceutique ne relèvent pas toutes du Syndicat de l ’Industrie 
chimique pharmaceutique. Celui-ci n’est compétent que pour les 
alcaloïdes et glucósidos tirés des végétaux (alcaloïdes de l ’opium, 
alcaloïdes du quinquina, cocaïne, nicotine, tliéobromine, caféine, 
digitaline) et pour les sels dérivés de produits minéraux (indurés, 
bromures, glycéropliosphates, sels de bismuth, nitrate d’argent, 
gluconates, etc.). Les produits pharmaceutiques de synthèse relèvent 
du Syndicat des Fabricants de Produits chimiques organiques de 
synthèse.

Les produits à usage pharmaceutique occupent une 
place importante dans les exportations de produits 
chimiques. Durant ces deux dernières années, il a été 
exporté sur l ’étranger (en m illiers de francs) :

1949 tuso

Salicylés..................... 125.768
58 875Sulfamides...................

Analgésinc et dérivés................ 210.1/(5
502.572
138.305
176.835

400.000
(environ)

l o o . lü ü

Vitamines..............
Alcaloïdes de l ’opium ......... 89.666
Tliéobromine, caféine..............
Autres produits chimiques pharmaceu

tiques .....................
(environ)

Matières colorantes

C est en h rance et en Grande-Bretagne que les colo
rants ont vu le jour au milieu du siècle dernier. En 
quelques années, un bouleversement complet allait 
s’accomplir. Des m illiers de colorants synthétiques 
nouveaux allaient remplacer les anciens colorants 
naturels au nombre d’une trentaine et transformer 
complètement les industries consommatrices, notam
ment la teinture et l ’impression sur textiles.

Le développement de la chimie des matières colo
rantes devait avoir des conséquences plus vastes, car 
il fut la base du gigantesque effort de la chimie orga
nique et le point de départ des progrès importants réa
lisés ultérieurement dans d’autres domaines : produits 
pharmaceutiques, caoutchouc synthétique, matières 
plastiques, essence synthétique, fibres artificielles, 
explosifs, gaz de combat, etc.

Cependant l ’insuffisance en produits dérivés des 
goudrons de houille et les lacunes de notre protection 
douanière ont longtemps entravé la prospérité de l ’in
dustrie française des colorants. La France était tri
butaire de l ’Allemagne ainsi que de la Suisse dont nous 
importions aussi bien les produits intermédiaires que 
les colorants finis.

Ce n’est qu’après la guerre de 1914-1918, où la fai
blesse de cette industrie fut durement ressentie que 
celle-ci prit son essor et progressa de moins de
1.000 t/an en 1914 à 12.000 t/an en 1939, ce qui repré
sentait 5 % de la  production mondiale.

Notre consommation annuelle était alors de l ’ordre 
de 9.000 t (8.000 t de produits français, 1.000 t d’impor
tations). La différence était exportée.

Durant l ’occupation, l ’emprise allemande réduisit 
à 5.000 t la production annuelle de colorants.

En 1947 et 1948, les chiffres de 1939 furent largement 
dépassés par suite d’une surconsommation résultant 
de la pénurie des années précédentes. En 1948, la pro
duction atteignait 18.000 l, et si au cours des premiers 
mois de 1949 un fléchissement apparut, il s’est résorbé
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depuis pour faire place à nouveau à une demande entiè
rement active.

Le développement de l ’industrie des colorants a 
naturellement retenu l'attention des services du Plan 
qui ont décidé de porter la capacité de production 
de 20 à 30.000 tonnes. En fait, ce chiffre traduit mal 
les progrès que cette industrie doit accomplir pour 
soutenir la concurrence internationale. I l  ne s’agit pas 
seulement, en effet, d’augmenter le tonnage produit, 
mais aussi —  et surtout — de développer certaines 
qualités réclamées désormais par la clientèle, par 
exemple, les colorants solides (colorants chroma- 
tables pour laine, colorants de cuve pour les fibres végé
tales).

1938. t !)•!(! ces 1 as#

P a y s  é t r a n g e r s .

Importations : 
Quantités (tonnes) . . .  
Valeur (1.000 IV) . . .

1.212
140.793

1.027
031.630

2.577
2,449.779

1.900
3.334.471

Exportations : 
Quantités (tonnes) . . .  
Valeur (1.000 fr). . . . .

3.100
171.284

1.200
478.914

2.686
2.299.009

3.643
3.626.381

Peintures, vernis et encres d'imprimerie

Bien que les peintures et vernis aient été connus 
dès la plus haute antiquité, ces produits n’ont commencé 
d’etre fabriqués industriellement qu’au milieu du 
siècle dernier. Les progrès réalisés sont encore plus 
récents, puisqu’aussi bien les techniques de fabrica
tion ne se sont réellement développées qu’après la pre
mière guerre mondiale.

Retardée dans son essor par la dernière guerre, 
l ’industrie française des peintures, vernis et encres 
d’imprimerie n’avait pas tarde néanmoins a se ressaisir 
au point qu’en 1948 la production dépassait sensible- 
blemcnl celle de 1938, ainsi qu’il ressort des statistiques 
ci-dessus mentionnées. Nul doute que celle progression 
ne se fût'encore accentuée, si à partir île 1949 les prix 
de revient ne s’étaient pas trouves aussi fortement han
dicapés par des charges sociales très lourdes et des 
prix de matières premières anormalement élevés, 
presque toujours supérieurs aux cours mondiaux 
(huile de lin , produits butyliques, alcool éthylique, 
etc.) ; c’est ce qui expliqué du reste que les industriels 
français n’exportent pratiquement que très peu, et 
qufe ces produits aient été maintenus jusqu a present 
en dehors de toute mesure de libération des échanges.

Il ne faut pas oublier en effet que si dans les peintures 
et vernis, les frais de main-d’œuvre n’interviennent 
que dans une proportion relativement faible, les prix 
de vente, par contre, sont soumis aux prix des matici es 
premières.
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La conjoncture internationale, le renouvellement de 
ces difficultés d’approvisionnement en matières pre
mières que l ’on croyait pour longtemps disparues, 
laissent évidemment craindre que la production, déjà 
stationnaire ou régressive depuis deux ans dans cer
tains secteurs, ne diminue dans les mois à venir, 
surtout en ce qui concerne les produits de qualité. 
En revanche, la profession retrouverait très vite ses 
possibilités de développement, si l ’évolution des évé
nements le permettait.

Les besoins sont, en effet, immenses, car à ceux de 
la reconstruction s’ajoutent ceux de l ’entretien et de la 
rénovation qui ne sont que très partiellement comblés. 
A cet égard, la comparaison entre la consommation 
française et celle des autres pays —  qui lui est très 
supérieure —  est édifiante. Encore, ne parlons-nous 
ici que des besoins proprement français et négligeons- 
nous les débouchés non moins vastes qu’offrent à cette 
industrie les territoires d’oulrc-mer et les pays étran
gers.

Quoi qu’il en soit, cette profession réalisait, en 1938, 
un chiffre d’affaires de 1 m illiard 800 m illions; 
aujourd’hui, les quelque 500 firmes productrices 
accusent un chiffre d’affaires de plus de 35 m illiards.

Si l ’on considère enfin que l ’industrie des peintures 
et vernis utilise de très nombreuses matières pre
mières et qu’elle contribue à faire vivre directement 
plus de 100.(TO applicâteurs, ouvriers et arlisans- 
peintres, on voit que la place qu’elle occupe dans l ’éco
nomie nationale est loin d’être négligeable.

Explosifs

En dépit des énormes moyens mécaniques dont 
l ’homme dispose, les explosifs apparaissent comme le 
procédé le plus économique et le plus rentable lorsqu’il 
s’agit d’extraire ou de déplacer des masses importantes 
de matériaux. L ’industrie privée des explosifs occupe, 
de ce fait, une place prépondérante dans notre éco
nomie.

Pour des raisons d’ordre public (défense nationale, 
sécurité intérieure, ressources fiscales), les fabrications 
furent placées sous le contrôle de l ’État par la loi du 
13 Fructidor an V (30 août 1797), instituant le M o n o 
p o le  des Poudres, et elles demeurent de nos jours 
étroitement contrôlées par la Direction Centrale des 
Poudres.

Explosifs de mines. —  a) Dynamites. —• En obtenant 
(1876) la première dynamite gomme, au moyen de la 
gélatinisation de la notroglycérine dont il avait décou
vert. en 1866, les propriétés explosives, Nobel donna 
l ’essor à une industrie importante. Par dérogation 
à la loi sur le monopole, la loi du 8 mars 1875 a auto
risé l’industrie privée à produire les explosifs;) hase 
de nitroglycérine.
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I l  existe cinq dynamiteries françaises qui ont pro
duit, en 1950, 10.300 t d’explosifs dont la plus grande 
part à été destinée aux bassins liouillers et aux chantiers 
de construction hydro-électrique.

b) Explosifs du Monopole. —  Produits par les Pou
dreries Nationales mais traités et conditionnés par les 
usines de l ’industrie privée, les explosifs du Monopole 
se divisent en trois grands groupes :

—  Les explosifs du type N (à base de nitrate d’ammo
nium), dont la production a atteint 8.740 t en 1950.

— Les explosifs du type 0 (au chlorate de soude), 
dont la production a été de 1.250 tonnes.

—  Les poudres noires comprimées, dont l ’emploi est 
en voie de régression par suite des progrès réalisés 
dans les productions d’explosifs du type N et de la 
concurrence du tir à l ’oxygène liquide dans les mines 
de fer. 580 t ont été fabriquées en 1950.

c) Cartouches pour le tir à l ’oxygène liquide. — 
Indépendante du Monopole des Poudres, la produc
tion des cartouches absorbantes pour le tir à l ’oxygène 
liquide, livrées exclusivement aux mines de fer, s’est 
élevée à 15.500.000 cartouches en 1950.

Accessoires de mise à feu. —  Employant des produits 
du Monopole (poudre fin grain, penthri te, toiile) ou 
des explosifs d’amorçage de l ’industrie privée (ful
minate de, mercure, azoture de plomb), les fabrications 
d’accessoires ont été les suivantes en 1950 :

—  Mèches de mineurs : 46.700.000 mètres ;
—  Cordeaux détonants : 3.960.000 mètres ;
—  Détonateurs : 30.000.000 d’unités ;
—  Amorces électriques instantanées et à retard

27.200.000 unités.

Artifices. —  Conservant par certains aspects un 
caractère artisanal, les artifices industriels (pétards 
de chemin de fer), agricoles (fusées paragrêle) ou de 
divertissement sont fabriqués en France par une ving
taine de sociétés ou d’entreprises.

Si l ’industrie privée des explosifs assure les besoins 
des activités essentielles de notre économie —  char
bonnages, chantiers de construction hydro-électrique, 
mines métalliques, carrières, travaux publics —  ses 
exportations sont malheureusement limitées par le prix 
élevé de certaines des matières premières qu’elle 
emploie.

Goudrons, benzols et dérivés

Cette industrie procède au traitement de deux des 
produits issus de la distillation de la houille : le gou
dron brut et le benzol brut.

Son activité commence, en fait, au moment où ces 
deux produits sont isolés du gaz de houille, au cours de 
l ’épuration de ce dernier, dans les usines à gaz ou dans 
les cokeries minières ou métallurgiques.

Le goudron est distillé, soit totalement pour extrac
tion de toute la gamme des huiles de houille et du brai, 
soit partiellement pour préparation du goudron rou
tier, les huiles les plus volatiles étant, dans ce cas, 
seules extraites.

Lès huiles sont soumises à de nouveaux traitements 
en vue d’obtenir les produits phénoliques, naphtaline 
,et anthracene, qui sont eux-mêmes amenés à un plus 
ou moins grand degré de pureté suivant l ’industrie 
à laquelle on les .destine. Les huiles résiduelles con
viennent alors à de nouveaux usages. Le brai, normale
ment utilisé en l ’état pour l ’agglomération des fines de 
charbon, peut être (luxé avec des huiles pour la fabri
cation de divers goudrons reconstitués, à usage routier 
notamment.

Le benzol brut, distillé et soumis à divers traitements, 
donne, suivant le degré de raffinage et de fractionne
ment, soit des produits benzéniques commerciaux : 
benzol technique ou carburant, toluol, xylol, solvants, 
soit des produits purs : benzène, toluène, xylène.

Les utilisations des produits tirés du goudron et du 
benzol sont innombrables. Parmi les plus importantes 
on peut indiquer : les revêtements routiers et l ’étan- 
cliéité, la carburation et le chauffage, l ’industrie du 
caoutchouc, les lubrifiants, l ’agglomération, l ’éleclro- 
chimie, l ’imprégnation dos bois, les explosifs, les pein
tures et vernis, l ’industrie chimique de synthèse et 
toutes les industries qui utilisent des produits benzé
niques commerciaux.

A certaines cokeries et aux grandes usines à gaz 
sont rattachés des ateliers de distillation du goudron 
et de traitement de ses dérivés. Le goudron des usines 
qui ne possèdent pas de tels ateliers est traité dans les 
distilleries indépendantes dites « acheteuses ».

Le benzol brut de débenzolage produit par les coke
ries est traité dans des ateliers rattachés à ces cokeries. 
Les grandes usines à gaz traitent elles-mêmes leur 
benzol brut.

La distillation des goudrons français et sarrois est 
insuffisante pour satisfaire simultanément aux besoins 
dû pays en brai pour agglomération et goudron pré
paré pour routes. Ces besoins sont actuellement cou
verts, pour leur complément, par des importations 
de ces deux produits.

L ’importation de goudron brut, si elle redevenait 
possible, serait préférable en ce qu’elle assurerait 
un complément d’activité aux distilleries françaises, 
récemment équipées et modernisées, pour traiter un 
tonnage très supérieur aux productions françaises et 
sarroises.

Elle apporterait de plus une grande souplesse dans 
le domaine de l ’utilisation des dérivés du goudron 
en dégageant certaines quantités de dérivés (crésols, 
xylénols, naphtalène el anthracene) qui pourraient 
être affectés à d’éventuels compléments de besoins 
nationaux ou à l ’exportation.
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Afin de s’adapter aux nouveaux besoins de l ’indus
trie chimique, les installations ont été modernisées 
au cours de ces dix dernières années ou sont en cours 
de modernisation, tant en ce qui concerne l ’élaboration 
des produits primaires, leur coupage, leur normalisa
tion, que celle des produits secondaires. En particulier, 
la récupération poussée des phénols et de leurs homo
logues, de la naphtaline, de l'anthracènc, de la résine 
de coumarone, de la pyridine, est en progrès constant.

En ce qui concerne la capacité de distillation, le but 
que l ’industrie des goudrons s’était assigné dans le 
cadre du Plan Monnet était la possibilité de traiter 
environ 1.000.000 de t/an de goudron brut. Les instal
lations actuelles ont déjà une capacité de distillation 
de 850.000 t/an.

Les capacités pour les dérivés du goudron sont éga
lement supérieures aux quantités à traiter actuelle
ment. Ainsi, les installations de raffinage de la naphta
line seraient en mesure de produire environ 21.000 t/an 
de naphtaline pure (correspondant approximativement 
à 37.000 t de naphtaline brute).

Com m erce exté rieu r avec les pays étrangers

ta 19 uns (t)

1m ptir- Expor Impor lix por
tai ionstations tations tations

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Goudron brut ........... 97.000 1.300 5.300 534
Goudron routier....... GO.500 121.700 842
B ra i........................... 520.200 100 292.000 —
Produits benzoliques . 30.000 200 2.200 202
Produits phénoliques . 
Naphtaline brute et

1.500 300 400

p u re ...................... 2.400 000 10 2.000
Anthracéne............. 4.900 100 1.100

(1) Les échanges sarrois avec tes pays tiers sont compris à partir 
<le 1948.

PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES 
DE L'INDUSTRIE CH IM IQ UE FRANÇAISE

Si certaines difficultés d’approvisionnement en ma
tières premières sont récemment apparues, les pro
blèmes qui conditionnent l ’avenir de l ’industrie chi
mique française sont essentiellement d’ordre financier.

C’est la conséquence de nécessités techniques trop 
souvent méconnues et dont les incidences financières 
sont malheureusement toujours réduites : ces nécessités 
sont, d’une part, la  recherche, d’autre part, les inves
tissements.

1° Le rôle de la recherche scientifique et technique 
est devenu capital dans une profession à laquelle la 
synthèse organique ouvre des perspectives illim itées :
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celles de la création des produits nouveaux inconnus 
dans la nature (1).

2° L ’apparition de ces produits nouveaux et l ’évo
lution des techniques de fabrication des produits an
ciens imposent un accroissement incessant des immo
bilisations.

Or les investissements nécessaires dans l ’industrie 
chimique sont particulièrement élevés : pour les 
grands produits de base ils représentent.près de deux 
fois le montant du chiffre d’affaires annuel.

Enfin le matériel chimique, travaillant générale
ment en continu, à de hautes températures et dans des 
milieux corrosifs, s’use très vite : son entretien est 
coûteux et sa cadence de renouvellement très rapide.

Les répercussions financières de ces diverses particu
larités sont aisées à concevoir :

—  nécessité d’inclure dans les prix des marges suffi
santes pour subventionner la recherche;

—  nécessité do financer les nouvelles immobilisa
tions, soit par les ressources propres des entreprises, 
soit par recours au crédit, dans des conditions de ren
tabilité normale ;

— nécessité d’amortir rapidement le matériel à sa 
valeur de remplacement.

Sur aucun de ces trois points la situation actuelle
ment faite à l ’industrie chimique française n’apparaît 
comme satisfaisante.

En ce qui concerne les amortissements l ’Adminis
tration des Finances applique des taux qui ne tiennent 
nullement compte du caractère particulier de l ’indus
trie chimique et, bien entendu, ces taux sont appli
cables aux valeurs de bilan. I l  n’est pas exclu toutefois 
que les dispositions de l ’article 1er de la loi du 8 jan
vier 1951 relatives aux amortissements accélérés auto
risent un traitement moins défavorable, tout au moins 
pour les investissements futurs. Grave en soi, en effet, 
l ’insuffisance des amortissements fiscaux l ’est encore 
davantage peut-être par ses répercussions sur la déter
minations des prix de vente autorisés par la Direction 
générale des Prix.

Quant aux marges pour frais de recherche et aux 
possibilités d’investissements, les difficultés que ren
contre présentement l ’industrie chimique française se 
confondent avec deux problèmes qu’il nous reste à 
évoquer : celui des crédits publics et celui des prix.

Financement sur tonds publics
Il était permis de croire, récemment encore, que 

les avances du Fonds de Modernisation et d’Équipe- 
ment à l ’industrie chimique seraient susceptibles 
de compenser dans une certaine mesure l ’amenuisement 
des émissions boursières et l ’insuffisance des ressources

(1) L'industrie chimique la plus jeune et la plus puissante du 
monde celles îles Klals-Unis. a consacré, en 1949, 350 millions de 
dollars (1Ü2 milliards et demi de francs) à la recherche. Par contre, 
on estime généralement qu’elle a tiré cette même année 35 à 40 %  
de son chiffre d’affaires do la vente de produits mis sur le marche 
au cours des quinze ans précédents.
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de l'autofinancement. Or le tableau ci-dessous montre 
que l ’aide du Fonds est restée des plus modestes, si l ’on 
excepte tout au moins F industrie de l ’azote.

cillions 
a i .M i r é s

CRÉDITS
Ité.u.tsés

c i i  msn en il)/,!)
et 1030 -11 Cl 1030 il)
Millions .Millions

Industries chimiques de h ase .............. 3.030 2.212
industrie de l ’azote................................ 8.632 7.193

12.262 il..405..

(1) Il n’a pas été fait d’allocation en 1948

Rapprochons ces chiffres des estimations établies par 
la commission compétente du Commissariat du Plan, 
pour la modernisation et l ’équipement de l ’ensemble 
des industries chimiques pendant la période 1948- 
1952, soit :

Millions 
de fr. 
1950

Industries de base retenues au Plan (2 )....  48.000
Azote.............................................................. 20.000
Industries non retenues nommément au 

Plan (3 )...............: ....................................  102.000

170.000

On voit l ’ampleur de la marge abandonnée soit aux 
émissions boursières soit à l'autofinancement. Encore 
faut-il ajouter que le dernier procédé'est actuellement 
le seul qui n’impose pas aux producteurs français de 
telles charges d’intérêts que le poids en soit insoute
nable, face à la concurrence étrangère.

Régime des prix

Depuis la fin de la guerre, les industries chimiques 
ont subi un régime de prix dont la rigueur n’a été que 
partiellement relâchée au début de 1948 et qui subsiste 
encore intégralement aujourd’hui dans un grand 
nombre de secteurs : notamment ceux de la grande 
industrie chimique (produits minéraux de base et 
engrais) et de l ’industrie organique de synthèse.

L ’indice d’ensemble des prix de gros des produits 
chimiques, publié par l ’Institut National de Statistique 
et d’Études Économiques (I.N .S.E.K .), ne s’élevait en

(2) Acide sulfurique, clilore, carbure de calcium, carbonate de 
soude et soude caustique, methanol, phénol,,goudrons et benzols, 
colorants, produits chimiques dérivés du pétrole.

(3) Estimation faite à titre do première approximation et sous 
toutes réserves.
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novembre 1950 qu’à 1.213 (base 100 en 1938), alors 
que l ’indicé général des prix de gros des produits 
industriels ressortait pour le même mois à 2.802. 
Certes, cet indice a l'ait l ’objet de plusieurs critiques, 
tant en ce qui concerne le choix des produits sur lequel 
il est basé qu’en ce qui concerne les coefficients de pon
dération qui leur sont affectés : il n’en reste pas moins 
qu’il marque un niveau relatif suffisamment lias pour 
que la comparaison reste entièrement valable.

Au reste l ’I.N .S .IÎ.E . a récemment établi un nouvel 
indice du prix moyen des produits chimiques en 1949 
qui, remédiant aux critiques adressées à l ’ancien indice, 
serre la réalité d’aussi près que possible (1) : or, ce 
nouvel indice fait ressortir un coefficient de hausse 
moyenne de 13,9 de 1039 à 1949 et d ’un peu moins de 
15 de 1939 à fin 1950.

Le régime des prix appliqué aux industries chimiques 
apparaît ainsi comme très strict si on le compare à celui 
des autres industries et notamment de certaines dont 
elles assurent parfois la prospérité.

L ’appréciation boursière des titres de ce comparti
ment au début de février 1951 (indice de 462 contre 
un indice général des valeurs françaises à revenu 
variable de 1054) reflète indiscutablement cette situa
tion.

Les industries chimiques occupent une place impor
tante dans l ’économie nationale. Aussi faut-il souhaiter, 
particulièrement dans les circonstances actuelles, que 
les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires 
pour palier à certaines inégalités et pour favoriser 
la qualité et le développement de leur production.

(1) Nous croyons intéressant de préciser comment ce nouvel 
indice u été établi : 42 produits ont été choisis parmi les plus repré
sentatifs des différentes branches des industries chimiques. Un coef
ficient de pondération a été affecté à chacun d’eux, proportionnel 
au- chiffre d'affaires de la branche représentée en 1949, Voici la 
tiste de ces produits ainsi que leurs coefficients :
Acétone........................... . 2 -
Acide chlorhvdriquc....... . 4 Extrait de châtaignier . . . 0
Acide sull'urique............. . 40 Films cinématographiques ■11
Alcool lmtvlique ............ 0 Hydrosulfites de soude . 15
Amides grasses sulfonées . . 11 -Methanol ....................... 2
Ammonilrate ................... . U Nitrate d’ammoniaque .. 11
Anhydride phlaliquc 7 Nitrate de chaux......... 11
Aniline.............................. 8 Oxydé de plomb ............. 0
Arséniate de chaux............ 10 Oxygène ......................... 14
liélanaphtol....................... o Phénol................ 22
Bichromate de soude ....... 7 Phosphate tr iso l___ 3

8 5
Borax .............................. 7 Poudres à mouler........... 17
Carbonate de soude ......... 15 Soude ........... 20
Carbure de calcium ......... 16 Soufre ......................... 5

Sulfate d’ammoniaque . 12
Sulfate de cuivre ........... 0

Coton azotique ................ 9 Sulfate de potasse ......... 3
Dynamite ......................... 11 Sulfate de soude . . . . 1
Encaustique ...................... 12 Sulfure dé carbone . . . . . 4
Engrais composés............... 43 Superphosphate ............. 25

I,e total des coefficients de pondération, qui est de 452 points, 
représente la part de la chimie dans l ’indice général des prix de 
gros qui est composé lui-même de 319 produits dont les coefficients 
de pondération totalisent 10.000 points.

861

Chimie et Industrie 8



Le spath fluor 
et les dérivés fluorés industriels

Etude économique
par C. BARKOVSKI

Ingénieur-Docteur

(S u ite )

ÉTATS-UNIS

Ce pays est le producteur et le consommateur prin
cipal du spath fluor et des composés fluorés.

S p a t h  f i x o u

L ’exploitation des mines de spath fluor débuta, aux 
États-Unis, en 1870, et prit une expansion rapide vers 
1900 (utilisation du spath fluor dans les aciéries). La 
production moyenne, 5.500 t/an, dans la; période de 
1880 à 1888, passe à plus de 45.000 t en 1902. Kl le 
atteint deux maxima très marqués pendant les deux 
guerres mondiales (plus de 250.000 t en 1918 et
375.000 l en 1944) [3], La production actuelle se stabi
lise sur le chiffre de 300.000 t/an environ.

Les réserves de spath fluor aux États-Unis étant esti
mées en 1944 à 9 millions de tonnes, d’ici 20 à 25 ans, 
elles seront épuisées [3].

Comparée à la production mondiale, la production 
du spath fluor aux lîlats-lJnis s’élevait à environ 70 %  
pendant la période 1914-1920, puis (étant donné le 
développement de l ’extraction de ce minerai dans 
d’autres pays), elle baisse rapidement (55 %  en 1923, 
20 %  en 1932), remonte à 40 %  en 1944 [3], niveau 
auquel elle se maintient actuellement.

Les principaux centres de production se trouvent 
dans l ’illinois et le Kcntuckv. Depuis 1905, les gisements 
de l ' Illinois ont pris la première place. La laverie de 
la veine Daisy (Illinois) possède une capacité horaire 
de 25 L [39].

En 1938, quatre-vingt dix-sept usines de spath fluor 
ont fonctionné [52].

Le tableau I I  illustre la production des principaux 
États pour les années 1943, 1944, 1945 et 1948 [63]. 
On voit que la production de l ’Ulinois est voisine de 
50 %  de la production totale des États-Unis, elle est 
5 fois supérieure à la production française.

En 1948, 78 %  de la production totale des États- 
Unis ont été extraits par les douze sociétés du Kéntucky 
et de l ’Illinois [61], de môme qu’en 1946, année où 
l ’état de l ’Illinois a fourni 55 %  de la production totale 
et celui du Kéntucky 23 %  [41].

862

T a b l e a u

ETATS
ANNÉES

19« 19« 19« 194S 1919

Milliers de tonnes '.ourles.
Illinois ......... 199 176 147 •172,5 . 121
Koiiluoky . , . . 110 113 95 85 03,5
Colorado ........ 19 65 52,5' 27,5 22,5
Nctv-Mexico ... 37 13 14,5 25 13
Autres Éta is... 11 17 15 21,5 17

Total . A 00 417. 324 331,5 230,5

Le graphique ci-contre {¡¡.g. 1), nous montre l ’évo
lution de l ’extraction du spath fluor aux États-Unis 
pendant la période de 1880 à 1947. Les quantités de 
minerai sont exprimées en tonnes courtes [3],

4 5 0

Fig. I .  - Spath fluor extrait aux États-Unis, de 1880 à 1947
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Le tableau IIL  montre la production, le commerce 
extérieur, la consommation et les prix du spath fluor 
aux États-Unis pour les années 1918-1949 [41].

T a b l e a u  III
Le  spath fluor aux États-Unis (en m illie rs de tonnes cou rtes ).

A N N É E

£

üU

C O M M ER C E
KXTf'ü tlKn t ¿  ‘r. 

ö S'f. £_y. <
P H IX /T O N N K

SPATII FI.UOIl
p a u v re

$

SPATH FI.UOIl
r ic h e

$
Im p o r 
ta t io n

E x  por- 
la t io n

1 9 1 8  . . 2 6 4 2 0 ,7

1 9 2 0  . . 1 8 7 — — — — —

1 9 2 3  . .
•109^

1 2 1  
-t i  u  a

3 8 , 5 — — —

1 9 3 0  . .
1 1 0 ,0

9 6 6 4 ___ 1 3 8 — —

1 9 3 1  . . 5 3 , 5 2 0 , 5 0 , 5 9 4 — —

1 9 3 2  . . 2 5 1 3 0 , 5 5 6 1 5 ,5

1 9 3 3  . . 7 3 1 0 ,5 0 , 5 8 4 , 5 — —

.1 9 3 4  . . 8 6 1 6 ,5 0 , 5 1 1 0 ,5 — —

1 9 3 5  . . 1 2 3 ,5 1 6 ,5 0 , 5 1 3 7 ,5 — —

1 9 3 6  . . ■177 2 5 , 5 0 , 5 1 8 2 ,5 —
1 9 3 7  . . 1 8 1 ,5 3 7 0 , 5 1 9 4 ,5 — —

1 9 3 8  . . 8 0 , 5 1 9 ,5 1 1 1 5 — —

1 9 3 9  . . 1 8 3 1 0 ,5 .3 1 7 7 — —

1 9 4 0  . . 2 3 3 ,5 1 2 8 , 5 2 1 8 ,5 2 0 —

1 9 4 1  . . 3 2 0 ,5 7 , 5 1 2 3 0 3 ,5 — _ _

1 9 4 2  . . 3 6 0 ,5 2 9 3 6 1 2 5 3 5

1 9 4 3  . . 4 0 6 4 4 9 3 8 9 _ —

1 9 4 4  . . 4 1 4 8 7 2 4 1 0 3 0 , 2 3 7

1 9 4 5  . . 3 2 4 1 0 3 1 , 5 3 5 6 — —

1 9 4 6  . . 2 7 8 3 0 1 , 5 3 0 3 3 2 , 5 —

1 9 4 7  . . 3 2 9 ,5 7 8 ,5 1 3 7 6 — —

1 9 4 8  . . 3 3 1 ,5 1 1 1 ,5 0 , 5 4 0 6 3 4 4 4

1 9 4 9  . . 2 3 6 ,5 9 5 ,5 1 3 4 5 3 2 - 4 1 4 7 ,5 - 4 9 ,5

C o m m e r c é  e x t é r ie u r

Si les exportations du spath lluor des États-Unis 
sont négligeables (sauf pour la période de la guerre 
1940-1943), par contre, les importations ont été géné
ralement supérieures aux exportations et ont atteint 
des valeurs élevées surtout après la dernière guerre 
(près de 100.000 t en 1945 et 1948). Ceci s’explique par 
la  politique adoptée aux Etats-Unis après la lin de la 
guerre, politique qui encourage les importations et la 
constitution des stocks de ce minerai « stratégique.» [3] 
[41].

Principaux pays importateurs : [ i l ]
De 1910 à 1919 : Angleterre;
De 1920 à 1929 : Angleterre, Allemagne, France, 

Afrique du Sud ;
De 1930 à 1939 

Afrique du Sud ;
De 1940 à 1949 : Mexique, Espagne, Terre-Neuve.
Le principal pays importateur est actuellement le 

Mexique (plus de 70 %  des importations totales en 
1948). Notons que l ’Allemagne a recommencé ses expor
tations vers les Etats-Unis en 1948 [41].
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Allemagne, France, Espagne,

Les exportations du spath fluor français vers les 
Etats-Unis ont été élevées en 1930 (21.000 t., soit 36 %  
des importations totales) ; elles ont toutefois baissé 
rapidement et déjà en 1932, le tonnage importé de 
France (moins de 2.000 t) ne représentait que 12 %  des 
importations totales [63].

0 20%  40%  GO/0
-, n 11 m 1111111111111—  un 'I i—  houenne

I9ZS-/95 5

A cier $$$] Indu strie  céramique

■B fjuorhqdrique □  A utreS  ^ U S t r íe S
Fig. 2. - Consommation du spath fluor par diverses industries, 

de 1926 à 1947

Les États-Unis importent surtout du spath fluor chi
mique (ou <( acide »). En 1935, par exemple, les impor
tations des différentes qualités du spath fluor étaient 
réparties comme suit [41] :

%
Spath métallurgique...........................  33
Spath céramique.................................. 19
Spath « acide >•....................................  48

Les exportai ions américaines sont destinées surtout 
aux pays suivants : Canada, Brésil, Pérou, Chili, 
Cuba, Colombie [41].

CuXSO.M M ATIO.N

Les États-Unis consomment plus de minerai qu’ils 
n’en produisent; les importations massives comblent 
largement ce déficit et permettent même de constituer 
îles stocks.

La répartition de la consommation par industries 
utilisatrices est représentée par le diagramme ci- 
contre (fig. 2) [3]. Nous constatons que c’est la métal
lurgie qui consomme le plus, ensuite viennent l ’in
dustrie chimique, puis l ’industrie .céramique.

Pour compléter ce graphique, ajoutons qu’en 1923 
la répartition était la suivante :

%

Métallurgie..........................................  83
Industrie céramique ...................... 9
Industrie chimique.............................. G
Industries diverses..............................  2

100
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En 1933-1936 et 1938, la répartition était la suivante Aimées Tonnes courtes

1933-193« 193X

/o %
Métallurgie :

Acier Marlin basique.................. 72,15 63,95
Acier électrique...-...................... 3,85 3,48

1,-23 1,73
Alliages île fe r ........................... 0,44 0,69

Industrie chimique ........................ 10,33 16,43

Industrie céramique :
Émaux........................................ 3,42 3,48
Verres......................................... 7,71 9,12

Divers............................................ 0,87 1,12

100 100

Les besoins pendant la guerre de 1942-1945 étaient 
les suivants [3] [431 :

19/i 3

Tonnes %
Métallurgie  128.000 à 152.000 60
Industrie chimique  75.000 à 90.000 ) L)(.
Eleetrométallurgie' A l et M g )  25.000 à 38.000 1
Industrie céramique.........    25.000 à 35.000 0
Divers ...............................................  5

En 1947, la consommation industrielle du spath 
(luor était répartie comme suit [60] :

Tonnes courtes

Acier Martin basique.............................  189.773
Acier électrique.......................................  19.Î81
Acier Bessemer......................................  141
Fonderies de fe r ....................................  4.089
Alliages de fer.....................    2.478
Electrométallurgie (Al et Mg) ................  896
Industrie chimique ( IIF ) ........................  100.303
V e rre ......................................................  42.130
Em aux..................................   8.938
Ciment....................................................  811
Divers-....................................................  7.038

370.138

La consommation du spatli fluor en métallurgie a 
connu une baisse sensible (de 80 %  en 1920 à 55 %  en 
1946), tandis que celle du spath fluor chimique a aug
menté progressivement [3]. C’est l ’évolution de la 
consommation du spath fluor chimique qui nous inté
resse plus spécialement.

« La consommation du spath fluor chimique se 
développe tellement qu’il ne serait pas impossible, 
écrit Ilam rick [3], que cette consommation dépasse 
bientôt celle du spath métallurgique ».

Voici les tonnages de consommation du spath fluor 
(national et étranger) par l ’industrie chimique (y com
pris la fabricalon de la  cryolithe artificielle et du 
fluorure d’aluminium pour, l ’électrométallurgie de 
l ’aluminium et du magnésium).

864

1930 ...........................................  12.600
1931 ...........................................  12.000
193-2 ...........................................  7.000
1933 .........................  7.800
193 4 ...........................................  11.000
1935 ...........................................  12.900
193 6 ...........................................  20.100
193 7 ...........................................  24.100
1938 ..................  18.900
1939 ...........................................  20.300
194 0 ...........................................  37.000
1941 ...................    56.000
194 2 ...........................................  81.000
1943 ...........................................  113.600
1944 ...........................................  129.500
1945 ...........................................  109.315
194 6 ...........................................  83.901
1947 ...........................................  100.363
194 8 ...........................................  107.280

Le graphique ci-contre nous montre l ’accrois
sement rapide de la production des dérivés fluorés 
pendant la guerre de 1942-1945, ainsi que le niveau 
élevé actuel de cette production.

La cryo lithe nain relie importée du Groenland, ne 
constitue pas un apport appréciable pour l ’industrie 
américaine. Les importations de ce minerai, pendant 
ces dernières années, nous le prouvent [41].

1933 19« 1935 19« 1915 I9IC, 1947 19« 1949

Milliers de ton
nes longues... 4 4,5 8,5 15,5 18 10 ¡10,5 -2 18,5

D k h iv k s  n .u o iïiis  m in im a u x

Acide fluor hydrique. —  La production d’acide fluor- 
hydrique a connu un développement rapide pendant 
les années de guerre (maximum en 1944), et si elle a 
baissé légèrement en 1946, son niveau actuel est cepen
dant près de quatre fois supérieur à celui de 1939 
[3] [46] [54].

De six firmes productrices en 1939, on est passé à 
quatorze en 1946 [59].

Production de H P  (anhydre et techn ique) aux États-Unis

1939 1910I9il|l942 1943 ; 1944 1913 191« 1947

Milliers de tonnes 
courtes UK (cale. 
100 % ) ....... 7,5 ?

1 1 1 1 

? 1 ? -22,5 45,5 43 ,21,5

;

La fabrication de l ’acide anhydre a commencé en 
1931 à l'usine d'Easlon (Pensylvanie), qui produisait 
près de 500 t/an. Depuis, une dizaine d’autres usines ont 
été construites. Actuellement, c’est la Pensylvania Sait 
Manuf. C° qui est le plus gros producteur de HF anhydre 
aux États-Unis, puis viennent : la General Chemical C° 
(6.000 1 en 1945), la Kinetic Chemicals Inc. (dont 
toute la  production sert à la préparation des fréons), 
la Ilarshaw Client. C° (11F est destiné à la fabrication
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du fluor-élément) [10]. Une publication récente [47] 
signale la mise en route d’une nouvelle usine de la 
Pensait à Calvert City (dans l ’ouest du Kentucky). 
L ’usine emploie 50 ouvriers et marche en continu. 
L ’acide fluorhydrique produit dans cette usine joue un 
rôle important dans l ’industrie atomique.

Milliers de 
tonnes courtes

Fig. 3. - Consommation du spath fluor 
pour l'industrie chimique, aux États-Unis. Production d'acide fluorhydrique

Les principaux emplois de IIP  anhydre aux Etats- 
Unis sont : la catalyse pour la préparation des essences 
d’aviation à indice d’octane élevé et la fabrication 
des fréons [2]. L ’emploi de IIP  -anhydre dans l ’ indust rie 
du pétrole (catalyseur pour la préparation des « alky
lates » =  isoparafïines) a été industrialisé en 1942 
par la Phillips Petroleum C° [42].

Pendant la dernière guerre, l ’acide fluorhydrique 
anhydre était contingenté, la répartition (en 1944, 
1945) était la suivante [53] :

%
Besoins m ilita ires......................
Essence d’aviation.....................i
Industrie chimique ..................
Divers (principalement : Irions);..

17,3
39,6
0,3

30,8

100

Fluor. —  La fabrication, presque continue, semi- 
industrielle du fluor a été mise au point par ia Pensyl- 
vania Sait and Manuf. C° dès 1935, puis la Ifarshaw 
Chemical C° a perfectionné la méthode de fabrication, 
qui est devenue continue et vraiment industrielle.

Vol. 65. — K* 0.
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Toutefois, la production de ce métalloïde ira  jamais 
été, aux États-Unis, avant 1942, supérieure à quelques 
kilos par jour [10].

Les demandes accrues de fluor pendant la guerre ont 
provoqué le développement rapide de sa production 
industrielle, et en 1945, les usines américaines pou
vaient en produire plusieurs tonnes par jour [35].

Les firmes productrices du lluor sont : la Pensait, 
la Du Pont, la Ifarshaw et la Hooker [36]. La capacité 
journalière de production des cellules de la Pensait 
serait de 00 à 80 livres chacune [9].

Prix. —• D’après M, Kahan [ 1 9 ]  le prix d’avant- 
.guerre était de 75 S/kg et aurait baissé à 60 cents en 
1949. D’après C/iein. Eng. News (1950) le fluor serait 
vendu à près de 20 S la livre. Enfin, d'après Client. 
Industries [35], le prix du fluor en 1940 serait le 
dixième de celui d’avant-guerre.

Principaux emplois : dans l ’industrie atomique 
(préparation de UF„), pour la préparation de SF„ et 
pour le chalumeau au fluor [19] [2] [48] [8] [9],

Les renseignements sur les tonnages de production 
d'antres dérivés fluorés font défaut dans la littéra
ture américaine. Voici cependant les quelques don
nées économiques fragmentaires que nous avons pu 
recueillir :

Fluosilicale de soude. —  Le lluosilicale de soude 
était produit en 1939 dans seize usines (dont quatre 
dans le New-Jersey et trois dans le Maryland). Les 
tonnages de production et d’importation étaient les 
suivants :

Production . 
Importation

1937 1938 1939 1944 1945 1940 1947

(en m illiers de tonnes courtes)

0,6 .) .)
9 6,5 1U,3 9(*) 9 io n
y 3,3 ? 9 1,3 i,s

(*) Estimés.

Les principaux pays importateurs avant la guerre 
étaient : l ’Allemagne et l ’Italie ; après 1942 : le Dane
mark et les Pays-Bas. Les exportations ne sont pas 
connues, mais seraient faibles [55].

Hampel [22] appelle ce produit « a neglected C h e 
mical » et dit que l ’industrie américaine pourrait en 
produire 82.000 l/an à partir des phosphates. En 1947, 
3 millions de livres de SiF.Na*, soit environ 6,6 % 
de la production, ont été utilisés pour la préparation 
des insecticides.

Fluorure de soufre. —  SF6, dont les propriétés 
isolantes remarquables ont été mises en évidence dès 
1936, par la General Electric C°, est fabriqué indus
triellement, selon toute évidence, par la Pensait [91 [35]. 
Ce gaz incombustible et chimiquement inerte est consi
déré par les techniciens américains comme un produit 
industriel important [2], 11 est vendu en cylindres de 
3, 75 ou 100 livres. Voir étude détaillée [43].
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Fluo&ilicate d ’ammonium [55]. — Il esl fabriqué 
par trois Sociétés : dans le Maryland, le New Jersey 
et en Pensylvanie. Les tonnages de production sont 
estimés à :

m i m i 10:t!) i m tato

5011 750 1 .000 2.000 2.000
(tonnes courtes)

1 ni portât ion (des lNiys- Bas) 
(tonnes courtes)

100 I9'i 20î 9 ?

Les exportations seraient insignifiantes.
La consommation de ce sel se répartit ainsi : les 

trois quarts dans les fonderies d'aluminium et de 
magnésium, un quart pour produits de blanchiment.

Fluorure d'uranium. —  UF„ est un solide très vola
til, sa tension de vapeur atteint 1 aim. déjà à 56°C. 
Le fluor serait le seul élément formant avec l ’ura
nium un composé « gazeux », qui permet de purifier 
ce métal [2]. Malheureusement, c’est l ’un des rares 
composés du fluor qui est doué d’une réactivité chi
mique marquée, il se transforme en U F4 (composé 
solide peu volatil) en dégageant F2.

La guerre et les progrès de la chimie nucléaire ont 
contribué à développer la production de U F6 aux Etats- 
Unis, 011 vue de séparer les isotopes de l ’uranium 
[8] [10] et pour la production des « nuclear fuels » [27].

Si, en 1942, l ’industrie n’utilisait que quelques 
livres, en 1948, l ’industrie chimique en a consommé 
des tonnes [21].

Une publication récente [47] annonce la mise en 
route d ’une usine ultra-moderne (de l'Aluminium 
Ore C°) à East St-Louis (Illinois) capable de produire 
4.500 t/an de 11F (hauteconcentration), NaFel N aF.lIF.

Parmi les fluorures métalliques, mentionnons éga
lement : les dorures de bore [17] et de cobalt [45] 
utilisés en synthèse organique.

D ia u v é s  f i .r o u é s  o r g a n iq u e s

La fabrication des fréons débuta en 1930. La pro
duction se développa rapidement et, en 1944, le ton
nage atteignait 28.000 tonnes courtes [8] [42].

On les emploie également comme fumigènes.
Pour plus de détails voir : [2] [4] [8| [9] [10] [lli] 

[23] [15] [27].

Dérivés per fluorés (« perfluocurburts »j

Les carbures ayant tous leurs atomes d’hydrogène 
substitués par les atomes de F sont dénommés les per- 
fluorocarbures ou « <1> carbures » [33]. La fabrication 
industrielle de ces produits est encore peu évoluée, 
ils sont très chers, mais certains d’entre eux ont une 
indéniable importance potentielle (lubrifiants, sol-

sot;

vants). Ils sont doués d’une très bonne stabilité'élec
trique et thermique [2] [35], la liaison G-F étant d’une 
r i g i d i t é exce p ti o n n el 1 e.

On les prépare soit par action directe du fluor, soit 
par action de CoF3 ou d’AgF2, sur l ’hydrocarbure [2] 
[8] [35] [45], soit encore par action de I I  F anhydre, 
sous pression, sur les hydrocarbures chlorés [2]. Une 
nouvelle méthode américaine consiste à soumettre à 
l ’électrolvse une solution d’hydrocarbure dans IIF  
liquide [2] [8].

A l ’aide de CoF3, on a préparé les dérivés perfluorés 
du M-hexane, du «-heptane, du «-octane, du célane, du 
cyclohexane, du diméthyl-cyclohexane, etc. ; en se 
servant du AgF2 —  le perfluoro-naphtalane, méthyl- 
naphtalane, acénaphtane, etc. [35].

Certains dérivés perfluorés, par exemple, le per- 
fluor heptane, C7F 16, seraient utilisés en chimie nucléaire 
pour la séparation des isotopes de l ’uranium [8] [10]. 
Voir étude détaillée [45].

Signalons aussi, le perfiuorobutadiène 1-3 :

CF, =  CF —  CF =  CF,,

préparé à partir du tétrachloro-hexafiuorobutane par 
déchloruration au moyen de la poudre de zinc. Ce 
composé, en présence de peroxydes, se polymérise en 
donnant des cires, huiles ou résines thermoplastiques 
[35].

Les polymères fluorés. —  Les polymères fluorés ont 
pris naissance pendant la dernière guerre et les pro
priétés de certains d’entre eux ont été très appréciées 
par l ’industrie, et particulièrement par l ’industrie 
électrique. Les deux polymères principaux sont : 
le Teflon et le Kel-F, (Voir [2] [28] [29] [11] [30] [31] 
[32] [42] [15] [40] [45].

Teflon (polytetraJluorcthylène) de la Du Pont de 
Nemours. Capacité de production en 1946 : 4,5 t/mois. 
Le prix a connu une baisse (de 15 S à 2,5 S en 1946 la 
livre) [1-1].

Voir étude détaillée des matières plastiques 
fluorées [7].

Fluoracétates de sodium. —- I" Monofluoracétate de 
sodium, CI LFCCLNa, dénommé « 1080 » par Monsanto. 
Ce produit a été lancé aux États-Unis pendant la der
nière guerre, comme rat.icide, anti-rongeur très 
efficace, mais toxique pour l ’homme [8] [37].

Les besoins en monofluoroacôiate de sodium seraient 
de 10.000 livres/an [8].

2° Triflmracétate de sodium, CF3C03Na. C’est une 
poudre blanche, non toxique, inodore, non corrosive. 
Ce produit, lancé tout récemment (1949) par la llooker 
E l. Corp. (Niàgara-Falts), est proposé comme intermé
diaire pour la préparation des herbicides, insecticides, 
colorants et comme agent de condensation [38].
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La Minnesota .Mining and Matmf. C° vient, de lancer 
rois nouveaux produits :

L ’octoiluorpropane [49] [6],-
— L ’acide trillùoracctique, fabriqué ‘à l ’usine de 

Saint-Paul (il est vendu à 10 S la livre) [50], et
—  l ’acide heptafluorbutyrique (C3F,C02II) [51].

La Dow Chemical C° a commencé la production du 
tri/li'orawtatc d ’éUn/le utilisé en synthèse organique 
pour l ’introduction du groupe CF./T) dans les molé
cules. L ’hexafiuoracctylacélone, préparée à partir de 
cet ester, est utilisée dans la séparation des-terres 
rares [51J.

Prix. —  Dans les derniers numéros de Chemical 
and Eng. News, nous avons relevé les prix de produits 
fluorés qui y figurent :

Prix  en do lla rs p a r  liv re

(30 % 0,09 à 0,13 i/2 M q F ,......... 0,20
HF 60 %  .. 0,13 VA SiF ,H ......... 0,05

1 Anhydre 0,19 l/2 S iF .N a ,. . . . 0,04-0,05
N;i F .......... 0,10 1/2 S iF .K j........ 0,07 à 0,08
M I.F .H F .. . 0,18 SiFïMg . . . . 0,09 à 0,10
K F ............ 0,24 CFH.COaNa . 12,00
L iF ............ 1,95 CF,C02Na .. 11,00
ZnF............. 0,40 C rF j.......... 0,44 1/2

1 1936 1938 1913

F.» m
1

i 11 iors de tonnes.
Bavière (Z. américaine)................. 49 60 73
Thuringe (Z. russe)....................... 19 22,5 40
Ilarz :

Prusse (Z. russe) ........................ 36,5 23 24,5
Anhalt (Z. russe) ........ 11 10,5 7,5

Bade (Z. française)........................ 7,5 21 37
Saxe (Z. misse).......... 8 12 10,5

131 149 198,5

Plus du tiers de la'production est extrait des gîtes 
de la Bavière. Le 1 larz et la Thuringe. produisent un 
tiers environ, la Saxe, et le Bade le reste [50].

La capacité de production des mines, après la fin 
de la guerre (en 1945), serait répartie entre les quatre 
zones, de la manière suivante [41] :

%
Zone américaine ..............................  50
Zone russe .......................................  42
Zone française ..................................  8
Zone britannique .........................  Néant

brème

B ER U N
° H a n o v re

Magdebourg

Clunstei

F orê t d e  y  
s T h u r in g e

V o g tla n d

Nuremberg^ H a u t-
R a ta tin a i

S tu ttg a rt r)¿nube
Strasbourg

r ^ o r ê t  
N o tre  ¡ Munrch

A LLEM A G N E

Spath fluor. —  Le deuxième pays pro
ducteur de spath fluor esl l ’Allemagne. 
Les réserves de ce pays étaient estimées 
à 1.500.000 t en 1933 [50]. Hamrick [3] 
estime (en 1948) que l ’extraction moyenne 
du minerai étant de 60.000 à 80.000 t/an, 
l ’Allemagne peut encore exploiter ses" 
gisements pendant 50 ans.

L ’extraction y était très développée. Bien 
supérieure à celle de la France, elle était, 
pour certaines années (1932, 1938), supé
rieure même à celle des Etats-Unis (Voir 
fig. G).

*
Les principaux centres de production 

se trouvent dans le Ilarz (Prusse et Anhalt), 
dans le Haut-Palatinat (Bavière), en Thu
ringe, en Forêt-Noire (Bade) et en Saxe 
[57]. (Voir fig. 4). Les gisements du llaut- 
Palatinat et de la Thuringe fournissent un 
pro.duit de bon choix.

La presque totalité des gîtes appartenait 
à de grosses Sociétés. L ’I.G . Farbenindus- 
trio possédait l ’importante mine « Prinz 
Garl » à llmenau (Forêt de Thuringe).

Le tableau ci-dessous montre la répar
tition de la production par régions [58) :
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Fig. 4. - Régions de l'Allemagne d'où l’on extrait du spath fluor
(D'après le prof. Dahigrün, dans E. Sauerbrey, Extraction et emploi des matières premières 

fluorées, notamment du spath fluor, dans l'industrie. Technik, 1947, 2, n' 7, juillet, 316).
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•Avant la guerre, l ’industrie du spath fluor employait 
1.500 personnes environ (dont 200 femmes).

La production allemande de spath fluor (en m illiers 
de tonnes) est représentée par le tableau suivant :

1928 .......................  102,5
192 9 ....................  107
1930 90

1937 .......................  144,5
193 8 ....................  149
1939 .......................  10-2

1931 . 40,5 1940 .......................  148

1933 40,5
194 1..................... 147
194 2 ....................  175,5

1934 71 5 1943 ................  198,5
1935 98 5 1944 .......................  170
1930.......................  131

1945 1946 1947 1948

Zones oculcnlnles. 
Zono russe...........

31
?

109 37,5
9

Total 53,5 H  33 (*) 64,5 (*)
(*} Estimó.

la guerre, on estimait que l ’extraction du spath fluor 
suivant différentes qualités se répartissait à peu près 
également entre les qualités « acide », céramique et 
métallurgique [50].

En 1941-1944, les quantités de spath fluor « acide » 
(et métallurgique) extraites en Allemagne étaient les 
suivantes [58] :

Spitli fluor « acide » Spath fluor métallurgique

55.000 t en 1941
70.000 t en 1942
85.000 t en 1943 

•100.000 t en 1944

00.000

52.000

La fig. 5 donnée en 1947 par Sauerbrcy [52] nous 
montre la répartition du spath fluor pour ses différents 
emplois : on voit que la métallurgie et le « secteur 
aluminium » absorbent la plus grosse quantité du pro
duit.

[ fiés idu dej /avertesSpath ffuot Spatg fluor à  (96*

Exporiaiioi

/ncf.des
métauxAciéries

F/uori/re I \Cruoh _ - de  , yâùe Sod/um J artifiù
f/uorurecJ'a./u-m/n/um

verre,émaux
etc.

a r t f i C

’A
Cryolfthe
a s i / f ie .

In c / c/e/'a/umi - rr/urrr

Fig. 5. - Répartition du spath fluor dans l'.ndustrie allemande

De 1932 à 1942, la production a augmenté de 5 fois.
Le maximum a été atteint en 1943 (près de 200.000 t), 

puis la production a baissé mais, depuis 1947, commence 
à reprendre. (Voir fig. 0).

La production en zone française (Bade) était [02] de :
2.100 t en 1940,
0.495 t en 1947, et estimé? à 8.000 l en 1948.

On manque de renseignements précis sur la réparti
tion du minerai entre ses différentes qualités. Avant

La consommation du spath fluor en Allemagne était 
estimée [58] (en'chiffres ronds) à :

40.000 t. en 1934,
100.000 t. en 1938 (*), et
150.000 t. en 1942 (*) :

40.000 t spath fluor « acide » ;
110.000 t spath fluor autres qualités.

120.000 l Cil 1938,{*) D’après le Minerals Yearbook 1945
180.000 t en 1942.
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La répartition entre différents secteurs industriels 
serait la suivante

1938 1942

Tonnes Tonnes
Industrie de l ’a c ie r ......... 80.000
Industrie île l'alum inium ......... 13.000 24.000
Dérivés fluorés.............. G. 000
Carbure de calcium cl cvanamklc....... . . .  10.000 20.000
Céramique et ve r re ...................... 10.000
Ciment Portland.............................. 10.000

•100.000 150.000

Commerce ex+érieur.
Les importations de spath fluor (métallurgique) 

étaient peu élevées et ne se sont accrues que pendant la 
dernière guerre [58] :

1042 : 16.099 t.
1943 : 20.195 t.
(Provenances : Espagne, Italie).
Les exportations étaient élevées avant la guerre 

à destination surtout des États-Unis (le tiers des expor
tations totales) [56] [58] :

Vol. 65. -  N* C.
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Exporta t ion s allemandes. 
Tonnes

1930.......................  44.700
193 4 .......................  31.756
193 5 .......................  31.425
1930 .......................  39.921

Tonnes

1937.......................  40.000
1038.......................  27.310
1943.......................  13.032

Les principaux clients étaient : les États-Unis, la 
Tchécoslovaquie, la Pologne et la Suède, avant la 
guerre; la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie en 
1943. Les États-Unis et la Suède importaient princi
palement le minerai riche, les pays de L Europe Cen
trale recevaient surtout la qualité céramique et métal
lurgique.

Après la guerre, pour laisser une marge à l ’expor
tation, on a proposé de maintenir la production alle
mande à un niveau supérieur à 100.000 t/an [56] et 
mi 1948, l ’Allemagne a de nouveau repris ses expor
tations vers les Etats-Unis.

Les prix  du spath fluor en Allemagne, établis en 
1942 et valables encore en 1947, pour les différentes 
qualités du minerai, sont donnés dans le tableau 
suivant [52] :

809



CHIMIE &
INDUSTRIE C . Ba rkovsky . - LE SPA TH  FLU O R ET LES DÉRIVÉS FLU O R ÉS  IN DUSTRIELS

Spa th  fluor m oulu  (en vrac).

CLASSE Cal*a % PRIX
r. ; RM/t

Spéciale 99 105 Avec emballage en sacs papier
1
I I

98-1
90-97

90
85

4- 5 RM/l.

111 93-95 75 Pour les quaetités :
IV 90 05 inf. à 5 t : +  10 lî.M/t.
A' 80 55 mi. à 10 1 :4-5  RM/l.

S p a th  fluor en m orceaux (en vrac).

PRIXCLASSE CR l'a /(, K\  R M /l

I 98-1 75
H 90-97 70

I I I 93-95 60
IV 80-92 50 Pour les quantités :
V 70-85 40 inf. à 5 t. -f- 4 IIM/t.

VI 6G-75 30 inf. à 10 t : +  2 RM/t.
V II 56-65 20

V III 40-55 . 18
IX 30-45 14

D ÉR IV ÉS  1*1.LOUÉS M IN ÉRAUX.

A cide  fluor h yd riq u e . —  D’après les documents 
allies la capacité et la production de II F (aqueux et 
anhydre) en 1943 étaient respectivement de 19.000 et
15.000 tonnes.

Les principales firmes productrices étaient : I. G. 
Farben (à Leverkusen), Ricdel de llaen (Seelze), Lcr. 
Flusspatgnib.m, Riitgerswerke, etc.

F luor. —  La production du lluor s'est développée en 
Allemagne pendant la dernière guerre dans deux usines :

1° A Falkenhagen (près de Berlin). Installation 
industrielle utilisant le procédé à température élevée ; 
se compose de 60 générateurs d’une capacité totale 
de SU) kg de fluor par heure. Capacité de production 
600 à 720 l/an [12] [18].

2° A Leverkusen. Usine pilote pour essais semi- 
industriels (une cellule de 2.000 ampères, fonctionnant 
à basse température); La capacité de production était
de 1 kg/h 112) [18], ou plus de 800 kg par mois.

Le fluor produit pendant la  guerre était destiné 
à la fabrication de CIF3 [19]. L ’installation de fal- 
kenhagen pouvait produire 100 t C IF3 par mois.

C ryo lith e  a rtific ie lle . — La production pour l ’ensemble 
de l ’Allemagne en 1936 était de plus de 8.000 L. Pour 
la même année, la répartition étail la suivante (d'après 
les documents alliés) :

Tonnes

Electrométallurgie île l ’aluminium..............  3.050
Verrerie............................................................  500
Exportation....................................................  2.900
Divers ............................................................ 1.700

8.150

870

Les capacités de production de la cryolithe en Alle
magne étaient estimées à près de 20.000 t en 1943.

Principaux producteurs : les mêmes que pour 11F.

F luorure d ’a lu m in iu m . —  La production de A IF3 
pour l ’ensemble du pays, en 1936, s’élevait à près de
2.000 tonnes.

La consommation, pour la même année, se répar- 
lissail ainsi :

Tonnes

Electrométallurgie île l'aluminium.............  880
Exportation....................................................  040
D ivers............................................................ 480
Stock............................................................... ;i0.

2.040

En 1943, la capacité de production pour l ’ensemble 
de l ’Allemagne était de 10.000 t/an environ et la 
production effective pour la même année, de 6.000 t.

F luoru re d ’am m on iu m . —  En 1936, les ventes totales 
de fluorure d’ammonium (NH4F et N II.iF .IIF ) s’éle
vaient à 500 t environ dont plus de 300 t pour l ’expor
tation.

En 1943, la capacité et la production de ce sel étaient 
respectivement de 570 et 280 tonnes.

Remarque. — Signalons que 1rs Chemische Werko Albert 
iWiesbaden-Bieberich) viennent de lancer un nouveau produit 
pour la protection du bois à base de N II4F, dénomme« Holzsehutz 
Albert » (65).

F luorure de sod iu m . —  En 1936, les ventes totales 
de fluorure de sodium (NaF et N aF .lIF ) s'élevaient 
à plus de 1.000 t, dont 400 l pour l ’exportation.

En 1943, les capacités et les productions auraient ôté 
respectivement de 8.520 t et 6.800 tonnes.

F luorure de chrom e. —  La production totale de ce 
sel en 1936 était de près de 50 tonnes.

F luorure de bore. —  La capacité de production de 
BF* en zone française aurait été de l ’ordre de 36 t/an 
en 1948.

A cid e  flu osilic iqu e e t flû oü lica tes. —  En 1936, le 
total des ventes de l ’acide fluosilicique s’élevait à plus 
de 200 t, celui du fluosilicate de sodium à plus de 
100 tonnes.

La production de fluosilicate de sodium en zone 
française était de 300 t en 1943, la capacité des ateliers 
étant de 360 t/an. Pour l ’année 1940, la capacité 
prévue était de 600 t/àn.

La vente des autres fl nos il ica tes alcalins et alcali no- 
terreux en 1936 s’élevait à plus de 400 t (dont plus de 
160 t pour l ’exportation). La production de fluosili- 
cate d’aluminium était de 7 l en 1936.

Vol. 05. —  N* 6.
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D é r i v é s  f l u o r é s  o r g a n iq u e s .

Fréons. —  La production des fréons a débuté en 
1939.

Les productions étaient les suivantes :

ANNICK

F IU G E.N  12 r u n ; E X  I I

r iio n rcT io N  i:s  t ü n m c l'HOtM'OTlOX i :n t o n n .;s

19 V I ......................................... 75

• 1 9 4 2 ......................................... 9 0 15 ____-—
K M  3 ......................................... USD 18
1944 ... ..................................... 2 0 0 37

Le D.F.IJ.T . (dilluor-diphényl-trichlorétl îane), in
secticide ménager, a été fabriqué pendant la deuxième 
guerre mondiale à raison de 40 t par mois. Le produit 
brut (à 80 % ), liquide, était vendu sous le nom de

Gix » [28] [13].

Fluorobenzène. —- La capacité de production était 
de 20 t/mois pendant la guerre, mais n’aurait plus 
été que de 12 t/mois en 1947 [24].

En 1943, on en a produit près de 9 t.
Voir aussi [13].

GRANDE-BRETAGNE
Spath fluor. —  Les réserves anglaises de spath 

fluor sont considérées comme figurant parmi les plus 
importantes d’Europe [3], Remarquons toutefois, que 
le minerai n’est pas de première qualité. Les filons 
essentiellement fluorés font défaut. On extrait CaF2 
des gangues des minerais de plomb et de zinc [57] 
[39] [52].

Les principaux centres de production sont [52] [39] 
[00] :

Derbvsliire (75 %  de la production),
Durham; 

et deux centres moins importants :
Northumberland et Cumberland.
La production moyenne d’avant guerre (1929-1939) 

était de 30 à 40.000 t par an. Pendant la guerre (1943), 
elle a atteint 55.000 t et en 1948 a dépassé 70.000 t. 
(Voir tableau 1 et ftçj. 6).

En 1943, Rennelt [00] écrivait que « l ’industrie du 
spath fluor doit être développée et surtout modernisée. 
Des 34 exploitations minières du Derbyshire :

17 étaient dépourvues de cribles hydrauliques 
(« jigs ») ;

16 étaient dépourvues de laveries;
19 étaient dépourvues des moyens de broyage. »
Dérivés fluorés. —  L ’intérêt pour les dérivés fluorés 

nouveaux s’est manifesté dès 1942. A partir de cette 
année, les recherches ont été activement poursuivies, 
elles ont été résumées dans l ’ouvrage du professeur 
Stacey (avril 1948) [15].

Depuis 1949, 1 Angleterre possède sa première ins
tallation de production du fluor élémentaire [20], ainsi 
que celle des arclons (fréons), montée par les I.C .I. [2],

ESPAGNE

Spath fluor. — L ’Espagne posséderait (d ’après 
Hamrick) les plus grandes réserves de l ’Europe, esti
mées à 5 millions de tonnes [3],

Les gisements se trouvent dans les provinces : 
d’Oviedo, de Barcelone, de Girone, de Cordoue [41] 
et de Guipuzcoa [07].

Avant la guerre civile espagnole, la production 
était de l ’ordre de 10.000 t/an. Après un temps d’arrêt 
de deux ans, elle a repris en 1937, et s’est développée 
surtout pendant la deuxième guerre mondiale, ayant 
atteint en 1944 un maximum de 55.000 tonnes. La 
production de 1948 était de 30.000 l [52] [41]. (Voir 
tableau /).

La consommation intérieure étant relativement 
faible, l ’Espagne exporte son minerai. Son client 
principal est l ’Amérique du Nord [3],

ITALIE

L ’extraction du spath fluor est devenue intense 
depuis la guerre de 1914-1918. Pendant plusieurs années 
un seul filon a été exploité, celui de Rabenstein, près 
de Sàrenlino, (dans le Tyrol du Sud) [39] [52].

Depuis 1936, la production annuelle dépassa
10.000 t/an et en 1947, Sauerbrey signale trois autres 
gisements en exploitation V’arena, dans le Val di 
Fiemme (province de Trente), Campegno près tie Bozen, 
et Altenburg, près de Kaltern (province de Bozen). 
Une grosse partie du minerai était acheminée, pendant 
la guerre, par le col du Brenner, vers l ’Allemagne [52].

Après un léger ralentissement en 1944-1946, la pro
duction a de nouveau repris en 1947 et s’est élevée à 
son point culminant en 1948 (40.000 t.) (Voir tableau F).

U.R.S.S.

La Russie posséderait de grandes réserves de spath 
fluor [3]. On les estime [52] à 6 millions de tonnes 
environ :

1.700.000 t de réserves « sûres » ;
2.000.000 t de réserves « probables », et plus de
2.000.000 t de réserves « possibles ».
Les principaux gisements se trouvent dans les 

régions d’Arkhangel, de Tchita (Transbaïkalie), de 
Khabarovsk, dans les Républiques Socialistes Sovié
tiques des Kirghizes, des Tadjiks et des Ouzbeks. De 
nombreux petits gisements sont localisés dans l ’Oural 
et près de Moscou [52] [68].

Les principaux centres d’extraction sont situés [08] :
1° Dans la région d’Arkhangel. Les gisements les 

plus importants se trouvent dans la presqu’île de 
Yougorsk, à l ’embouchure du fleuve Amderma ;
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2“ Dans la région do Teinta : Gisements de Kalan- 
gouï, d’Aljagatouï, de Seldlow, etc.;

3° Dans les Républiques Socialistes Soviétiques 
des Tadjiks (gisement de Takob) et du Kazakhstan 
(giseïnent 1154011 rak 11mat).

L ’extraction s’est développée surtout à partir de 
1931-1935. Elle atteignait près de 50.000 t en 1935,
70.000 t en 1937 et aurait été, pendant la dernière 
guerre, de l ’ordre de 100.000 t par an [52], (Voir 
tableau I).

C’est la Russie Asiatique qui fournirait la plus grosse 
quantité de minerai.

L ’exploitation des gisements d’Arkhangel a commencé 
en 1932 et a fourni, en 1934, 14.000 t sur un total de
27.000.

N’ayant, pas de renseignements sur le commerce 
extérieur russe du spath fluor, nous conclurons, avec 
Hamrick [3], que la production soviétique se suffit 
à elle-même et n’a pas d’excédents pour T exportation.

Parm i les gros producteurs du spath fluor, nous 
citerons aussi les pays ci-après :

M EXIQ U E
Possède la fameuse mine d’Aral, à Monte-Realijo, 

près de Guadalcazar, dans l ’Etat de Saint-Louis de 
Potosi. L ’extraction du spath fluor est devenue impor
tante à partir de 1941 (10.500 t) et a dépassé 75.000 t 
en 1948. Le minerai mexicain est acheminé vers les 
États-Unis [3] [39] [41], (Voir tableau /).

TERRE-NEUVE
L ’extraction du spath fluor a débuté en 1933 et s’est 

développée progressivement en déliassant 40.000 l en 
1943, 1944 et 1948. (Voir tableau l).

C O R ÉE
En Corée l ’extraction du spath fluor se développa 

depuis 1932, dépassa 20.000 1 depuis 1939, et atleignil 
un maximum de 50.000 ton 1944 (Voir tableau 1).

Parm i les petits producteurs mentionnons les prin
cipaux :

UNION SUD-AFRICAIN E
Les réserves du spath lltior sont faibles (750.000 t), 

mais l ’extraction est régulière et le minerai exporté 
est de bonne qualité [3],

Les centres de production sont le Transvaal, le Natal 
et les districts de Garni et de Karasburg, parmi les
quels le Transvaal est de beaucoup le plus important. 
Dans le district de Marico (à l ’est d’Ottoshop, Transvaal) 
on exploite depuis 1918 un minerai très riche (97- 
98 %  de Cal'2), dont la majeure partie est exportée 
vers les États-Unis [34]. Le pays ne consomme que du 
spath fluor métallurgique à raison, d’environ 2.500 t 
par an.

.La production annuelle moyenne est de 4.000 a
5.000 tonnes. (Voir tableau /).

372

Les exportations d’avant-guerre étaient les sui
vantes : [34] :

Tonnes courtes

1930 ............ •............... 2.138 Etats-Unis.
1932 ..............................  1.453 Etats-Unis, Japon.
1 9 3 4 ............................... 906 États-Unis
1930 ............................... 784 États-Unis.
19 3 8     .........................  3.686 Japon, États-Unis.
1939 ............................... 8.038 Japon.

Les prix sur le marché local étaient :
En 1940 : £ 1 14 s. 2 <1. par tonne courte sur wagon

départ.
En 1941 : £ 1 18 s. 9 d. par tonne courte sur jvagon 

départ.
Les prix à l ’exportation étaient :
En 1940 : £ 2 12 s. 2 d. par tonne courte f.o.b.
En 1941 : £ 2 18 s. 9 d. par tonne courte f.o.b.

CANADA
Les réserves de spalh fluor sont peu importantes [3]. 

Les principaux gisements se trouvent dans les provinces 
[3] [11] [52] :

Ontario (à Madoc).
Colombie Britannique (à Kennedy Creek).
Québec.
L ’extraction se fait par campagnes, elle était insi

gnifiante jusqu’en 1940 (moins d’un m illier de tonnes 
par an), mais s’est développée depuis, et a atteint
10.000 L en 1943 et 9.500 t en 1948 (Voir tableau 1).

CHINE
Les gisements du spath fluor sont peu connus. On 

extrait ce minerai des gisements de plomb de Kiahsin, 
dans le Ghantoung. Ce gîte contient des quantités rela
tivement importantes du spath fluor ¡52].

La production chinoise est peu connue, elle serait 
de 7.000 à 10.000 t par an. (Voir tableau /).

JAPO N
Les ressources japonaises en spath fluor sont peu 

importantes, les gisements n’ont été exploités qu'à 
partir de 1938. De 1938 à 1945, on a extrait pins de
35.000 L [09]. Après la guerre, la production s’est 
abaissée : moins d’un m illier de tonnes en 1947 et en 
1948. (Voir tableau /).

AUTRES PAYS
Parm i les petits producteurs, dont la production 

moyenne annuelle est de 3.500 t au plus, nous mention
nerons [39] [52] :

En Europe : la Suède, la Norvège, la Suisse (dans le 
Valais) ;

En Amérique du Sud : 1 Argentine (a San Roque), 
le Brésil;

En Australie : la Nouvelle-Galles du Sud (a èass).
(A suivre)
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O R G A N I S A T I O N

La D EC H EM A
Vingt-cinq années au service de la technique de l'appareillage

par H. BRETSCHNEIDER
Francfort-sur-Ie-M ein

et K. FISCHBECK
H eide lberg

L'activité de la Dechema s'est manifestée principalement par les Congrès-Expositions 
« ACHEMA » et les Congrès d'information, les uns et les autres consacrés à l'appa
reillage chimique. Il convient, en outre, de signaler les publications de la DECHEMA : 
Les Monographies, l'Echange d'informations, les Tables des Matériaux, et enfin la 

revue « Chemie-Ingenieur-Technik ».

La technique chimique prend une place de plus en 
plus importante dans l ’ensemble des divers aspects de 
l ’industrie moderne. Les énormes progrès qu’elle a réa
lisés reposent aussi bien sur des découvertes relevant 
des sciences pures que sur de hautes capacités tech
niques. On ne trouvera guère d’exemples plus instruc
tifs d’un fécond travail en commun que celui qui nous 
est fourni par la coopération du chimiste et de l'ingé
nieur dans le vaste domaine de la technique chimique, 
dans l ’art de transformer la matière.

Ce travail en commun ne s’est pas effectué seulement 
au sein des diverses entreprises, mais aussi entre telle 
firme et telle autre, et, avant tout, entre les construc
teurs des appareils chimiques.

C’est ainsi qu’o» trouve réunies l ’expérience de 
l’artisan, V habileté du technicien et les dernières décou
vertes de l'homme de sciences, par exemple dans le do
maine de la division de la matière sous sa forme la 
plus fine. Par l ’emploi de disques à pointes percutantes, 
tournant en sens contraire, à la plus haute vitesse rela
tive, on est parvenu jusqu’aux fréquences de l ’ultra
son. L ’effet de mouture ainsi obtenu a ouvert la voie 
à l ’élaboration de nouveaux procédés grâce à l ’extrême 
finesse de grain réalisée de cette façon. De plus, on a
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trouvé qu’on pouvait utiliser —  en supprimant les 
tamis et en ayant recours à l’énergie cinétique —  le flux 
fie matière moulue dans un séparateur à vent hélicoïdal 
directement attenant. Tout aussi importantes furent de 
nombreuses autres découvertes, par exemple les joints 
sans boîtes à étoupe pour arbres, les filtres rotatifs, les 
centrifuges pour liquides et gaz, les dessiccateurs, en 
particulier les dessiccateurs par pulvérisation, le chauf
fage inductif dès grands appareils chimiques, etc.

Tout ce qui précède n’aurait pu se faire sans un 
franc échange d’expériences, stimulant toutes les per
sonnes intéressées à de telles réalisations. Qu’on soit 
arrivé, en Allemagne en particulier, à une aussi fé
conde collaboration et en outre à grouper les cercles 
intéressés, c’est là le mérite de la Deutsche Gcsellschaft 
fiir Chemisches Apparatewescn (Société allemande 
pour l ’Appareillage chimique), connue sous le nom de 
DECHEMA. Le fait que les anciens amis de la 
DECHEMA qui se trouvent dispersés partout à travers 
le monde lui sont restés fidèles malgré toutes les vicis
situdes d’avant et d'après la seconde guerre mondiale, 
peut être considéré comme la meilleure marque 
d’estime et comme une preuve du véritable caractère 
international de cette organisation.
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L ’histoire de la DECHEMA date de 1926, il y a exac
tement un quart de siècle. Dès 1918, Max Buchner 
avait attiré l'attention sur la nécessité d’une collabora
tion entre chimistes et ingénieurs, ainsi que sur la 
nécessité d’une recherche systématique dans tous les 
domaines de l ’appareillage chimique, en vue d’établir, 
là aussi, des bases théoriques telles qu’elles existent 
depuis longtemps ailleurs, par exemple, dans la cons
truction des machines. .

A l’occasion du 25° anniversaire de la fondation de 
la DEGIIEMA, nous donnerons un bref aperçu sur 
l’activité de cette organisation.

C’est par scs Ausstellungstagungen für CIIEMisches 
Apparatewcsen (ACHEMA) —  Congrès-Expositions 
pour l’Appareillage chimique —  qu’extérieurement 
l ’activité de la DECIIEMA se manifeste le plus. 
L ’ACIIEMA se lient à des intervalles de deux à trois 
ans, généralement, à Francfort-sur-le-Mcin. Le grand 
intérêt que portent à ces manifestations aussi bien l ’in
dustrie chimique, en tant qu’usager des appareils, que 
les constructeurs d’appareils eux-mêmes, est dû au but 
tout particulier que se proposent ces congrès : favoriser 
le développement de l ’appareillage chimique par des 
entretiens entre fabricants et utilisateurs, en face de 
l’objet même (appareils, machines, instruments de 
mesure, etc.).

Ces entretiens particuliers constituent le moyen le 
plus rapide pour le chimiste de s’informer des progrès 
qui ont été réalisés dans la construction des appareils 
et de se tenir au courant des méthodes nouvelles qui 
s’ofïrent pour résoudre les lâches qui lui ont ôté 
posées. Ces contacts représentent en même temps, pour 
le constructeur d’appareils, le meilleur moyen de s’in
former des problèmes nouveaux soulevés par la tech
nique chimique et des nouvelles constructions qu’il 
doit envisager. C. Wasse a exprimé en termes lapi
daires le sens de ces rapports entré usagers et cons
tructeurs d’appareils à 1‘ACHEMA :

« Exposition signifie : mesure aii grand jour des 
forces, de la concurrence et de sa contrepartie. Forces 
qui fécondent, touL en cherchant à être fécon
dées » (1).

Les entretiens particuliers des participants en face 
des objets exposés sont complétés par des séries de

(1) C. W asse , Achoma-Jalirburh 1920/37, p. 58.
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conférences où l ’on fait le point sur les perfectionne
ments apportés dans la technique de l ’appareillage, 
par des cours pour étudiants et enfin par la projection 
de films montrant de nouveaux procédés ; séances qui 
ne manquent pas de laisser une impression durable 
dans la mémoire des participants.

L ’Achema-Jahrbuch (Annuaire Achema) sert à pré
parer aux entretiens qu’elles se proposent d’avoir toutes 
les personnes qui se rendent à l ’Achema ; aussi leur 
est-il remis bien longtemps avant l’ouverture du con
grès, à litre gracieux. 11 s’agit là d’un excellent exposé 
des progrès réalisés dans l ’appareillage chimique, et ce 
document a toujours eu un vif succès tant en A lle
magne qu’à l ’étranger.

On peut y trouver près de 14.000 renseignements 
divers, constituant une aide précieuse pour tous ceux 
qui cherchent à se procurer tels ou tels appareils, 
accessoires, instruments et matériaux pour les labora
toires et les industries chimiques ; aussi cet ouvrage 
a-t-il acquis une grande importance pratique. Une large 
place est réservée aux rapports des constructeurs qui 
peuvent ainsi exposer aux chimistes et ingénieurs, sous 
une forme toute objective, n’avant pas de; caractère rie 
propagande, et dans la langue dépouillée du techni
cien, les dernières découvertes réalisées. Ces rapports 
prennent toute leur valeur en connection avec le réper
toire d’adresses des fournisseurs. Le dernier annuaire 
Achema ne comprenait pas moins de 700 pages 
(15 x 21 cm).

Les Dechema-Monographien (Monographies de la 
Dechema) reproduisent fidèlement la teneur des con
férences scientifiques et techniques données au cours 
des congrès organisés par la DECHEMA. Elles sont 
redemandées des années durant, et offrent une multi
tude d’idées issues de la pratique, et destinées à la pra
tique. C’est là que viennent se refléter les résultats 
d’importantes recherches scientifiques et techniques 
effectuées dans les laboratoires et les ateliers d’entre
prises industrielles.

Le Dechema-Erfalirungsaustamch (Echange d’infor- 
mafions Dechema) favorise, par des discussions écrites, 
une coopération dans tous les cas où elle peut se 
révéler utile, et permet d’éviter de cette façon tout 
travail qui ferait double emploi. Cet échange d’infor
mations constitue une discussion ininterrompue sur 
d’importantes questions se rattachant à tous les
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domaines de l ’appareillage chimique. Le Dechema- 
Erfahrungsaustausch paraît sous forme de feuilles dé
tachées, que l ’on peut classer suivant un système très 
pratique au moyen de chifîres-repères ; ce recueil 
forme à la longue un véritable manuel de l ’appareil
lage chimique toujours tenu à jour. On y traite des 
sujets d’une portée générale, tels que, par exemple, la 
technique de la distillation, les échanges de chaleur 
ou bien on y trouve la réponse à des questions qui se 
posent journellement dans les laboratoires et les ate
liers. Le Dechema-Erfahrungsauslausch constitue une 
somme d’expériences et de connaissances scientifiques 
et pratiques de la technique des laboratoires, de celle 
de la mesure cl du réglage, de la technique des ate
liers et de celle des matériaux.

La Dechema-Werkstofftabelle (Table des matériaux 
Dechema) est le résultat le plus poussé des échanges 
d informations. C’est E. Rabald qui a posé la première 
pierre de cet édifice. On y trouve indiquées les possibi
lités d’application ainsi que le comportement des 
trente-huit matériaux employés dans la technique chi
mique et dans celle des produits de consommation pour 
la construction d’appareils et de machines, vis-à-vis de 
365 substances susceptibles de les attaquer. La 
Dechema-Werkstolltabelle représente aujourd’hui une 
collection groupant les résultats de milliers d’expé
riences, et elle a rendu de très grands services dans 
tous tes domaines de l ’appareillage.

Nous nous laisserions entraîner trop loin si nous 
voulions analyser en détail, dans le cadre de cet exposé, 
les nombreux autres travaux de la DECHEMA qui ont 
été couronnés de succès. Nous nous bornerons donc à 
énumérer quelques-uns d’entre eux. La DECHEMA a 
dressé 207 feuilles de standardisation. Une somme de 
DM 57.600 a été affectée, en 1950, pour favoriser la 
recherche. L’organe de la DECHEMA, la Cheinie-lnge- 
nieur-Technik (la Technique de Tlngénieur-CliimiSÎe) 
qui paraissait autrefois sous le nom de Chèmische Fa-

brik, est, depuis 1927, le précurseur de la littérature 
qui s’est affirmée en Allemagne concernant l’appareil
lage chimique.

Les Congrès d'information sont un nouveau type de 
congrès scienliques élaborés par la DECHEMA. lis se 
distinguent des manifestations qui avaient lieu précé
demment en ce sens qu’en plus des conférences et des 
discussions en séances plénières, des entretiens parti
culiers sont prévus et rendus possibles, A la différence 
de 1 ACIIEMA toutefois, les entretiens aux Congrès d’in 
formation ne se réfèrent pas à un objet exposé, mais 
ont pour point de départ des plans, des échantillons et 
de petits modèles . Ces congrès se sont également mon
trés des plus utiles, car ils permettent aux participants 
d’économiser beaucoup de temps et de nombreux voya
ges. A un Congrès d’information, il est en effet possible 
d’avoir en trois jours bien plus d’entretiens particuliers 
qu’en cent jours si l’on était obligé de se déplacer con
tinuellement. Le Congrès d Information se tiendra, celle 
année, du 27 au 30 mai, à Francfort, en même temps 
que le Congrès annuel du « Facliausschuss für Verfali- 
rcnslcchnik des Vereins deulscher Ingenieure » (Comité 
professionnel pour la Technique des Procédés de l’Asso
ciation des Ingénieurs d’Allemagne). Si l ’on considère 
le nombre d’inscriptions reçues jusqu’ici, il promet 
d avoir le plus grand succès, la; programme en paraîtra 
vers le milieu du mois de mai ; on y trouvera la liste 
des nombreuses conférences (pii seront données ainsi 
que celle des firmes qui participeront au Congrès en y 
déléguant leurs meilleurs spécialistes.

Dès sa constitution, la DECHEMA a travaillé sur le 
plan international et a toujours été fidèle à ce principe. 
Ce serait pour elle un précieux encouragement que de 
voir les scientifiques, les industriels et. les techniciens 
de l’étranger venir, encore en plus grand nombre que 
les années précédentes, participer au Congrès d’infor
mation organisé à l’occasion du 25“ anniversaire de sa 
fondation.
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Comment la documentation 
peut-elle utiliser les plus récents progrès 

de la technique ? (1

Au cours du XLVIIe Déjeuner-Débat de la Société de Chimie Industrielle, consacre 
à ce thème, différents orateurs ont décrit les nombreux procédés et appareils utilisés 
pour la reproduction et la sélection des documents, ainsi que pour la mécanisation 
de la documentation. Les utilisateurs présents à cette réunion ont pu se rendre 
compte des ressources qu'ils ont à leur disposition, et des moyens de les mettre en 

oeuvre dans les meilleures conditions.

M. Julien Cain, administrateur général de la Biblio
thèque nationale, qui présidait, tint, en ouvrant la 
réunion, à saluer la présence de certaines personnalités 
du monde politique, notamment celle de M. Gosset, 
président de la Commission de la Bresse à l ’Assem
blée nationale, et de spécialistes éminents, en particu
lier de MM. Carter et Koch, qui dirigent respectivement 
la Section des Bibliothèques de l ’UNESCO et le service 
de documentation à la Présidence du Conseil.

Il remercia ensuite la Société de Chimie Industrielle 
de son initiative et rappela que son vice-président 
délégué, Jean Gérard, avait été, comme président de 
l’Union Française des Organismes de Documentation, 
la cheville ouvrière du Congrès mondial de la Docu
mentation, tenu à la Maison de la Chimie, en 1937.

M. Prinet, conservateur adjoint à la Bibliothèque 
nationale, chargé de développer le thème du débat, 
définit immédiatement le but. de son allocution : établir 
quelques liens nouveaux entre scientifiques et usagers, 
et discuter de certaines méthodes nouvelles, françaises 
et étrangères, en particulier des réalisations améri
caines qu’il a eu l ’occasion de connaître au cours de 
la mission de l ’O.E.C.E. à laquelle il a participé.

(1) Los membres de ta Société de Chimie Industrielle peuvent 
consulter le compte rendu de ce Déjeuner-Débat du 28 février 
1951 à la Bibliothèque de la Maison de la Chimie.

Entrant dans le cœur du sujet, il aborda d’abord le 
domaine de la photographie. Les microfilms, avec 
leurs avantages et leurs servitudes, les microcarles — 
utilisées aux Etats-Unis depuis trois ou quatre ans —  
les microfiches sur films transparents, furent succes
sivement passés tm revue. L ’orateur fit ressortir les dif
ficultés soulevées par la reproduction et la sélection 
(ce dernier problème a été résolu en partie par de 
récents appareils mis au point, tels que le Rapid Selec- 
tor de M. Shaw, en Amérique, et le sélecteur électro
nique de M. Gloess, en France), sans oublier les tra
vaux de M. E. Belin, sur l’utilisation de la sélection 
électronique pour l ’impression des tissus. M. Prinet 
souligna également certaines techniques fort ingé
nieuses utilisant à la fois la photographie et l ’offset 
(reproduction d’ouvrages scientifiques dans une mai
son d’édition du Michigan : fiches bibliographiques 
des services médicaux de l’Armée américaine et de 
la Bibliothèque du Congrès, du Répertoire d’Arl cl 
d'Archéologie. en France).

Le principe de la xérographie —  apparenté à celui 
de la photographie — fut alors esquissé brièvement 
par le rapporteur. Dans ce procédé, les sels d’argent 
sont remplacés par une lame mince en sélénium, sen
sibilisée par l’action d'un courant électrique et qu’on 
expose à la lumière à travers le document à reproduire. 
La lumière agit de telle manière que la plaque reste 
sensibilisée dans tous lés endroits correspondant au
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texte ou au dessin. Pour le développement et le fixage, 
on met la plaque dans une boîte de poudre colorante 
qui se fixe à toutes les parties correspondant au texte. 
On transfère ensuite les pigments de la plaque sur une 
feuille de papier et on les fixe par simple action de 
la chaleur.

En combinant ce procédé et l ’oflset, on peut repro
duire un original à plusieurs dizaines d’exemplaires 
on moins de cinq minutes.

Ne citant que pour mémoire la méthode « Ekta- 
lith », mise au point par Kodak —  et qui sera décrite 
par l ’un des orateurs inscrits —  ainsi que divers pro
cédés tels que l ’enregistrement sur film magnétique 
des textes des Chemical Abstracts, l ’emploi des cartes 
perforées, dont les perforations correspondent à des 
signes déterminés, M. Prinet parla ensuite de la séri
graphie .Cette nouvelle méthode dite à l’écran de soie 
(« silk-screen », suivant la terminologie anglo-saxonne) 
rappelle, quant au principe, celle des impressions à 
la lyonnaise, se rapprochant à la fois de la lithogra
phie et du pochoir. Elle  consiste à dessiner sur un 
écran de soie fine (avec un crayon ou de l ’encre litho
graphique), à répandre sur cet écran une pellicule'de 
colle, puis à appliquer un solvant qui ne dissout que 
les parties dessinées. Le « pochoir » ainsi obtenu est 
fixé sur l ’écran de soie dont les évidements correspon
dent aux surfaces dessinées. On place alors sous l ’écran 
une feuille de papier, et on fait passer à travers le fin 
tamis de soie une couleur liquide, laquelle est retenue 
par le pochoir de colle, dans tous Les endroits qui 
doivent rester blancs. On peut ainsi reproduire des 
images photographiques pourvu qu’elles n’aient pas 
trop de demi-teintes.

M. Prinet ne pouvait toutefois pas terminer son 
exposé sans mentionner l ’invention la plus riche d’ave
nir actuellement, la « Lumitvpe », œuvre de deux 
techniciens français, MM. Jligonnet et Moyroux. Cette 
machine, dont un prototype est en voie d’achèvement 
aux Etats-Unis, permet de composer des textes par la 
seule intervention de la photographie, sans recours à 
des caractères d’imprimerie. L ’appareil est composé, 
en bref, de trois parties essentielles : une sorte de 
machine à écrire modifiée; un ensemble de comp
teurs —  du type compteurs téléphoniques —  qui enre
gistrent les signaux émis par la machine à écrire ; 
enfin, un dispositif qui, à chaque signal transmis par 
les compteurs, envoie, en une fraction de seconde, un 
faisceau lumineux intermittent à travers un disque 
transparent animé d’un mouvement rapide, où sont 
dessinés des lettres et des signes. Caractère par carac
tère, ligne par ligne, les images sont ainsi projetées 
sur une surface sensible qui est développée et fixée. 
De cettç image photographique, on peut tirer un cli
ché gravé par les procédés habituels.

Ce système présente, entre autres avantages, celui 
detre quatre fois plus rapide et deux fois moins coû-
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teux que les procédés ordinaires d’imprimerie. 11 
évite tous les inconvénients des caractères métalliques. 
Les corrections, les justifications sont toujours possi
bles. Enfin, en réglant un système optique qui déforme 
l’image des signes projetés sur une surface sensible, on 
peut, avec un seul type de caractères, obtenir toutes les 
variations imaginables : italique, égyptienne, grossisse
ment, réduction.

Devant un tel afflux de méthodes nouvelles, le choix 
des usagers devient délicat. Aussi, un grand effort a-t-il 
été accompli pour mettre ceux-ci en contact avec les 
techniciens ainsi que pour leur fournir les connais
sances qui leur sont nécessaires (réforme de l’ensei
gnement des bibliothécaires et des documentalistes ; 
organisation de Congrès, Expositions, Missions (0. E.
C. E.) etc.).

Cependant, se référant aux observations qu’il a pu 
recueillir aux Etats-Unis —  emploi des moyens tradi
tionnels à côté d’audacieuses innovations —  M. Prinet 
conclut qu’on ne saurait « prendre systématiquement 
parti pour ou contre la modernisation de l ’équipement. 
La première question qui se pose est de savoir dans 
quelle mesure l ’appareillage moderne peut s’adapter 
à certains cas particuliers, améliorer la qualité et aug
menter rendement et productivité, sans amener de trop 
grands troubles économiques ou sociaux ».

On entendit ensuite un pionnier de l ’enregistrement 
des documents, en la personne de M. Edouard Belin, 
vice-président de la Chambre de Commerce de Paris, 
le père du belinogramme. Cet éminent spécialiste rap
pela ses anciens travaux sur la phototélégraphie et ceux 
plus récents sur l ’impression des couleurs par sélec
tion électronique. Il fit ensuite d’intéressantes révéla
tions sur des essais qu’il avait entrepris en 1910, pour 
la transmission, quasi instantanée, à grande distance, 
des textes composant les journaux. Ce projet, où l ’on 
retrouve certaines caractéristiques de la Lumitvpe, 
comprenait l ’émission d’une bande perforée obtenue 
par une machine linotype spéciale, et la transmission 
de cette bande par ¿clairement d’une plaque de verre 
au moyen d’un faisceau lumineux très étroit venant 
tomber, au moment voulu, sur la machine transmel- 
trice tournant à grande vitesse. La petite ligne lumi
neuse se précipite de lettre en lettre, n’en éclaire 
qu'une à la fois et c’est celle-là qui, au moment voulu, 
vient s’imprimer sur une bande photographique. En 
soulevant la plaque de verre, on peut obtenir des 
caractères différents.

M. Belin déclara, en terminant, qu’il était tout dis
posé à reprendre ces recherches, interrompues par la 
guerre.

L ’apologie de la xérographie, qui permet d’obtenir 
une photographie sèche, sans dégagement de vapeurs 
désagréables, sans intervention de chambre noire, dans 
un délai très court et dans des conditions économiques 
appréciables, fut présentée en quelques mots par
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M. Chéreau, secretaire général de l ’Association pour 
l ’Utilisation et la Diffusion de la Documentation. La 
large utilisation de cette méthode par les Américains 
en Corée en illustre, à son avis, particulièrement 
l’intérêt.

C’est, à M. Abribat, président de la Société de Chimie 
physique, directeur du laboratoire des recherches de 
la Société Kodak-Pathé, que le rapporteur avait laissé 
le soin de décrire la technique mise au point par la 
maison qu'il représente.

Cette méthode —  l’Ektalith —  met en œuvre des 
matrices pour photolithographie à base d’acétate de 
cellulose, matière première plastique qui présente 
comme particularité d’être mouillable par l ’encre 
d’imprimerie et non mouillable par l ’eau, alors que la 
cellulose possède les propriétés contraires. Le principe 
consiste donc à hydrolyser la surface du film de 
manière à le transformer en cellulose, puis à éliminer 
celle couche, sous l ’action de la lumière, pour retrou
ver l ’acétate. Les films, livrés sur support d’aluminium, 
sont sensibilisés au bichromate, puis traités de la 
manière habituelle, et développés en solution alcaline. 
On constate que la cellulose est éliminée/laissant 
l ’acétate libre et par conséquent mouillable par 
l ’encre. Ce procédé rapide (le développement dure 
de 1 à 2 minutes) permet d’utiliser de petites machines 
peu coûteuses. On peut ainsi reproduire à bon compte 
des ouvrages avec illustrations en couleurs.

Quant à M. Cordonnier, ingénieur en chef à la Sec
tion technique du Centre de Documentation de la 
Marine, qui participa à la Mission O.E.C.E. aux Etats- 
Unis, il s’attacha, à la faveur des observations recueil
lies oulre-Atlantique, à donner un aperçu sur l ’ensem
ble des procédés de microscopic : microfilms, micro
cartes opaques, microfiches transparentes.

Rappelant qu’ayant mis au point, à la Marine, une 
microfiche transparente tandis que M. Jean Gérard 
avait réalisé, à la Société de Chimie Industrielle, une 
microcarte, il évoqua d’abord les échanges de vues 
qu’ils eurent, dès 1943, sur ces nouvelles formes docu
mentaires et développa les raisons pour lesquelles les 
microfiches transparentes lu i paraissent d’un avenir 
plus encourageant (meilleure reproduction des images, 
possibilité d’agrandissement immédiat), bien qu’aux 
Etats-Unis la tendance soit, depuis qu’elles s’y sont 
répandues ces dernières années, orientée vers les micro
cartes. Parlant ensuite de la sélection, l ’oratèur attira 
l ’attention sur l ’appareil de son invention qui fonc
tionne à grande capacité au Ministère de la Marine, 
tout en étant d’un prix de revient bien inférieur à 
celui des appareils américains.

Puis M. Gloess, ingénieur-conseil de la Société 
d’Electronique et Automatisme, exposa les grandes 
lignes d’un projet de sélection électronique dont il est 
l'inventeur. Toute méthode moderne de sélection étant 
basée sur la muliplicité des caractéristiques d’un docu

ment, on commence par analyser ce qui est indiqué 
sur le. code de chaque image. Ces indications sont 
transformées en signaux électriques, lesquels sont 
comparés à des signaux d’interrogation correspondant 
aux références qui doivent se combiner. L ’image ne se 
fait sur l'appareil enregistreur que si l ’on réalise la 
combinaison des demandes. Pour photographier deux 
images voisines, on a mis au point une camera per
mettant une accélération rapide.

L ’appareil diffère de la machine américaine de 
M. Shaw, en ce qu’il permet de sélectionner des 
images répondant non seulement à une question, mais 
à un groupe de questions.

Le débat donna lieu, par la suite, à diverses inter
ventions judicieuses, en particulier celles de M. de 
Laclémandière au sujet de la sélection et de la diffu
sion des documents, de M. Vox, éditeur d’art, président 
de la Commission de l’Imprimerie du Ministère des 
Finances, qui parla en artiste graphique, prévoyant, 
pour l ’avenir de sa profession, une proche révolution. 
Celle-ci se traduira par « la mort du plomb du fondeur 
et du zinc des photograveurs ». Aussi envisage-t-il, 
pour les années à venir, une période de recherches 
consacrée aux moyens propres à adapter dessins et 
lettres aux nouvelles machines.

Quant à M. Reulos, magistrat au Ministère de la 
Justice, secrétaire de la Commission de Réforme du 
Code de Commerce et du Droit des Sociétés, il se 
plaça sur le plan juridique, examinant le cas de la 
« garantie » que peut oifrir en justice un document 
reproduit. A ce problème délicat qui, dans certains 
cas, a freiné le développement du microfilm, il proposa 
quelques solutions simples : création d’un corps de 
photographes reproducteurs agréés, homologation de 
certains procédés de reproduction, qui assureraient aux 
photocopies une sécurité véritable. Cette question 
mérite d’être retenue en raison de son importance 
sociale, ainsi que celle des droits d’auteurs qui se 
pose, quand il s’agit de la reproduction photographique 
de documents imprimés.

C’est, alors que le président donna la parole à 
M. Gossel, représentant du Gouvernement, qui démon
tra spirituellement combien sa tâche se rapprochait 
de celle des chercheurs et des hommes de science, et 
qui affirma son désir de coopérer au but commun, en 
particulier sur les plans de la réforme administrative 
et de celle des méthodes d’enseignement.

Mais ce qui importe surtout, déclara en conclusion 
le président, c’est une application rapide de tous ces 
nouveaux procédés et dispositifs, en même temps qu’un 
enseignement autorisé de tous ceux qui ont à s’occu
per de documentation. Aussi, en terminant, fut-il 
heureux d’annoncer la création d’un nouveau cycle 
d’études, sanctionné par un diplôme supérieur, où 
seront enseignés les moyens techniques les plus 
modernes de la documentation.
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AFRIQUE DU SUD AUSTRALIE
Platine. Or.

Des projets sont à l’élude pour augmenter considérable
ment la production et pratiquer l’affinage à l’intérieur du 
pays (le traitement des concentrés et de la malte étant 
jusquà présent effectué à Londres, aux usines J. Mathev 
and Co.). J

Avec ia participation financière de celte société, une 
usme d’affinage doit être construite en Afrique du Sud 
pour traiter la production des installations de Rustenburg, 
dont la capacité sera portée de 5.668 t à 8.502 t par an.

Diamants.

Dans les exploitations des « Consolidated Diamond 
Mines » situées à l’embouchure du fleuve Orange, on a 
extrait un diamant de 160 carats. La pierre, d’un merveil
leux blanc-bleu, et d’une extrême pureté, a été achetée 
par un diamantaire d’Anvers, pour la somme de 80.000 £ 
Elle sera divisée en quatre diamants, dont la valeur, si 
1 opération réussit parfaitement, pourra atteindre 125.000 £. 
Ce travail, extrêmement délicat, durera quatre mois.

ALLEMAGNE

La fonderie August Thyssen (August Thyssen Hütte), 
dont la capacité de production annuelle, avant la guerre 
atteignajt̂  environ 2 millions de tonnes d’acier, avait été, 
par décision des autorités d’occupation, vouée au démon
tage, et les travaux avaient commencé en 1948 ; on esti- 
mait que leur achèvement exigerait de quatre à cinq ans. 
On avait, a certains moments, projeté de reconstruire ces 
gigantesques usines, en Angleterre ou en Grèce, mais on 
y avait finalement renoncé devant l’ampleur de la tâche

A la suite de diverses démarches, les travaux de démon
tage furent arrêtés vers la fin de 1949 et 60 % des instal
lations purent être conservés à l’industrie allemande. Peu 
de temps après, les autorités d’occupation permirent la 
reprise de la fabrication dans les limites de 600.000 t de 
fonte et de 117.000 t d’acier brut par an.

Au début du mois de mai, on a remis en service le pre
mier haut fourneau (il y en avait primitivement huit) et 
un second est sur le point d’être allumé également. La 
production mensuelle sera tout d’abord de 40.000 t de 
fonte, qui sera traitée dans la fonderie voisine de Ruhrort- 
Meiderich.

ARGENTINE

Industrie minière.

Le Gouvernement argentin a décrété le contrôle de l ’Etat 
sur le wolfram, le béryllium et le mica, du moins en ce 
qui concerne les stocks en provenance du pays même Les 
transactions commerciales à l’intérieur devront se faire 
par l’intermédiaire de la Banque Argentine du Crédit 
Industriel, tandis que les exportations, après contingen
tement par divers ministères, seront confiées au Monopole 
des Exportations (I.A.P.I.).
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En vue de découvrir une nouvelle couche de minerai 
sous-jacente, on a installé à 750 m sous terre, dans un» 
mine d’or de la célèbre région de Golden Mile, à Kalgoor- 
Jie (Australie occidentale), une foreuse électrique capable 
de creuser jusqu’à 1.200 m de profondeur.
, ¿S1 *®3,0- la production de l’or, en Australie, s’est élevée 

S01t une diminution de 4 % sur celle de 1949(27-649 kg).

Lignite.
..J/1) a.cco?’d vient d’être signé entre le Gouvernement de 
Etat de \ ictoria et une firme allemande pour la cons

truction dune usine destinée à la gazéification du lignite 
La nouve le installation, dont le coût est estimé à 75.000 £ 
sera située 4 Morwell (à 112 km de Melbourne), où se 
trouvent les importants gisements de lignite pour la mise 
en œuvre desquels le Gouvernement a déjà dépensé 50 mil- 
mmnnn 3lvres' .Le £az ~  dont la production atteindra 

P®r }our — sera transporté par pipe-lines vers Melbourne, ainsi que vers d’autres régions de l’Etat.

Pétrole.
Un accord est intervenu entre la California Texas Oil 

Corporation et la Société Ampol, pour procéder, dans le 
nord-ouest et 1 ouest de l’Australie, à des forages d’essai 
Les premières dépenses sont estimées à 1.500.000 £ et on 
pense que les travaux pourront commencer dès que cer
tains amendements auront été apportés à la législation 
actuelle concernant le contrôle de la prospection du pétrole 
dans celle partie du pays.

A
r im ™ 6,11, ComPany .of Australie projette de construire à 
GeeIonb une raffinerie dont l’importance sera bien supé
rieure à celle des installations existant en Australie P 

c•’cation de ce nouvel établissement, qui traitera 
1 huile brute provenant de la zone britannique de Bornéo 
laquelle appartient presque entièrement à la zone sterling

ffSSB S dépenses en dollars aux achaS
l a ? s =  V S
i r^ l na^ èue ? lus de„ 200 millions de gallons (t gallon J  4,34 1) dhui e brute dou Ion tirera : du pétrole (146 mil
lions de gallons), de l’huile pour Diesel (23 millions de 
gallons) et du fuel_ oil (28 millions de gallons).

La capacité maximum de stockage sera de 36 millions 
de gallons. La nouvelle installation produira elle-même 
cnergie électrique qui lui est nécessaire.

Acétate de cellulose.
Une importante usine pour la fabrication de fils de 

rayonne doit être construite à Geelong (Victoria) par une 
filiale de là Bnt.sh Celanese Ltd. Sa capacité de produc
tion maximum, estimée à 1.359 t d’acétate de cellulose par 
an couvrira à peu près la moitié des besoins du pays P 

On envisage également la fabrication de matières nre 
nnères cellulosiques en Tasmanie “  prc
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Laboratoire d'essais pour matières plastiques.
Inauguré récemment à Deer Park (Victoria), ce labo

ratoire, érigé par la I.C.I.À.N.Z.Co, est doté d’un équipe
ment moderne comprenant en particulier des appareils 
perfectionnés pour mesurer la tension de claquage (25 kV), 
pour apprécier la chaleur formée dans les échantillons 
(caoutchouc, matières plastiques) et évaluer leur résistance- 
(torsion à froid).

Le dosage rapide de l'humidité dans les bois contrepla- 
qués est effectué à l’aide d’un appareil indicateur Tech- 
tron ; les essais d’impact (pour résines urée- et phénol- 
foimaldéhyde) sont réalisés au moyen d’une machine auto
matique Àvery.

Cuîr synthétique.
En raison de la pénurie de cuir naturel, n.C.I.A.N.Z.Co, 

a prévu des agrandissements pour son usine de Deer Park 
(Victoria) en vue de la fabrication du cuir synthétique. Ce 
produit, destiné en particulier à garnir l’intérieur des 
carrosseries d’automobiles, présente un aspect agréable 
ainsi que d’excellentes qualités de résistance et de sou
plesse; il est constitué par un support en coton, enduit 
d’un revêtement en chlorure de polyvinyle.

BRESIL

Soude caustique.
Le Groupement Matarazzo vient d’achever, dans les fau

bourgs de Sâo-Paulo, la construction d’une usine pour la 
fabrication de soude caustique par éleclrolyse. La capacité 
de production de celle installation, qui permettra de cou
vrir environ 10 % des besoins du pays, pourra être dou
blée et môme triplée.

Il existe déjà un autre établissement du même genre 
aux environs de Rio-de-Janeiro, la « Electroquimica Flu- 
minense », dont la capacité — 4.500 t par an — permet 
de satisfaire 7 % de la consommation intérieure.

Café.
On estime la production pour la campagne 1951-1952 à

16,8 millions de sacs, contre une moyenne de 15 millions 
pendant ces deux dernières années et de 21,7 millions pen
dant la guerre.

CANADA

Aluminium.
La seule firme productrice est rÂluminum Company 

of America (Alçam) qui, depuis cette année, se trouve sous 
le contrôle d’un organisme à caractère international, l’Alu
minium Ltd. La production, qui ne cesse de s’élever, est 
passée de 17.000 t en 1928 à 30.000 t en 1939, pour attein
dre, entre 1940 et 1943, 500 % d’augmentation. Le centre 
de fabrication est situé à Arvida, dans la vallée de la rivière 
Saguenay, au nord de Québec. Des travaux aménagés à 
Port Alfred (à S0 km environ d’Arvida) permettent le 
trafic des cargos.

L’énergie hj'droélectrique nécessaire est fournie par trois 
centrales d’une capacité totale de 2 millions de chevaux 
vapeur. D’une conception parfaite, les installations sont un 
modèle de propreté. La mécanisation y est très poussée.

La demande en aluminium étant de plus en plus impor
tante, il a été décidé de construire, sur la rivière Pcri- 
bonka, deux nouveaux barrages, qui permettront, chacun, 
d’augmenter de 60.000 t la production annuelle de ce

métal. Toutefois les ressources en houille blanche de la 
contrée étant épuisées, les dirigeants de l’Aluminium Ltd 
ont recherché ae nouveaux sites où il serait possible d’ob
tenir de l’énergie hydraulique à bon marché. Le choix 
s’est porté sur la Colombie britannique, dans une région 
située à 640 1cm au nord de Vancouver. On envisage une 
production maximum de 500.000 t, soit une capacité supé
rieure à celle du Canada actuellement. Les premiers tra
vaux, qui dureront jusqu’en 1954, sont estimés à 160 mil
lions de dollars, et ne visent, pour débuter, qu’une pro
duction de 100.000 t d’aluminium par an.

Nickel et Cuivre.

Des mesures viennent d’ètre prises par l’International 
Nickel Company of Canada, en vue d’augmenter la pro
duction, avant la fin de l’année, d’environ 5 % (soit 
453 t de plus par mois). Un programme, s’étageant sur 
plusieurs années, a été établi pour modifier les exploi
tations à ciel ouvert et les installations souterraines, tant 
dans les techniques d’extraction que dans les procédés mé
tallurgiques. On traitera en particulier des minerais moins 
riches.

Cent millions de dollars ont déjà été consacrés au déve
loppement de la production et un nouveau crédit de 
30 millions vient encore d’ètre autorisé.

En 1950, la société a produit 115.384 t de nickel (soit 
un excédent de 21.203 t sur 1949) et 95.826 t de cuivre 
(contre 99.483 t l’année dernière). On pense doubler, en 
1953, la production des mines souterraines, en atteignant 
13 millions de tonnes par mois.

Les réserves en minerai, à la fin de 1950, s’élevaient 
à 252.859.725 t (de 906 kg), contre 251.805.157 t en 1949, 
dont on estimait la teneur en nickel-cuivre à 7.669.219 t 
(contre 7.630.009 t l’année précédente).

On a enregistré également une augmentation de la pro
duction de l’acide sulfurique obtenu comme sous-produit 
à partir des gaz de fusion. -

Depuis plusieurs années, ce groupement prospecte di
verses régions en Afrique et en Amérique latine, et au 
cours de l’été, elle fera explorer de vastes étendues de 
territoires du nord-ouest canadien. Mais il est improbable, 
que, dans les cas les plus favorables, l’extraction puisse 
être entreprise avant plusieurs années.

Pétrole.

Une nouvelle usine doit être construite à Edmonton 
(Alberta) ; on y traitera le gaz naturel et le pétrole de la 
région pour en obtenir, par oxydation directe, des hydro
carbures, de l’acide acétique (destiné à la fabrication d’acé
tate de cellulose, par traitement de la pâte de bois), du 
formaldéhyde, du méthanol et de l’acétone.

Ces produits n’ont jamais encore été fabriqués au Ca
nada. La nouvelle société créée, la Canadian Chem. Co. 
Ltd, est une filiale de la Celanese Corporation of America.

Soufre.

En raison de l’épuisement des gisements de soufre en 
Louisiane et au Texas, les pyrites de la province de Québec 
ont acquis une valeur beaucoup plus grande. On obtient 
actuellement, dans trois des principales, mines de celte 
région, en dehors des métaux usuels et des métaux pré
cieux, des concentrés de pyrite qui alimentent les usines 
de produits chimiques de Québec et même des Etats-Unis.

En vue de la recherche de minerai de soufre, le gou
vernement de la province d’Alberta a accordé à la Société 
Holdings Administrators l’autorisation de prospecter cer
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tains terrains situés dans le nord et couvrant une super
ficie de 40.000 ha.

La Bradley Oil Corporation avait, il y a quelque temps, 
bénéficié d’une mesure analogue, pour les mêmes raisons.

Papier-Journal.

Cette année, la production dépassera de 171.000 t celle 
de l’année dernière, ce qui représente une augmentation 
de 3,2 %. Si le chiffre prévu de S,43 millions de tonnes 
est atteint, les besoins seront entièrement satisfaits.

DANEMARK

Nylon.

On va commencer, en octobre prochain, à Silkeborg 
(Jutland), la construction d’une usine dont la capacité de 
production journalière s’élèvera à 1 t de fils (pour bas, 
etc.). Les investissements nécessaires, de l’ordre de 10 mil
lions de couronnes, seront constitués par des capitaux 
danois (80 96) et suisses (20 %).

Une partie du matériel sera fournie par la Suisse et les 
matières premières seront expédiées de l’usine allemande 
de fabrication du nylon, située à Neumunster.

Histoire des sciences.

Sous le titre de Centaurus viennent de paraître les deux 
premiers numéros d’une revue trimestrielle consacrée à 
1 histoire des sciences et de la médecine. Publiée par Ejnar 
Munksgaard, elle a pour rédacteur en chef Jean Anker, 
directeur du Département scientifique et médical de la 
Bibliothèque de l’Université de Copenhague, assisté d’un 
certain nombre de rédacteurs-adjoints de divers pays. Les 
articles publiés dans celte revue doivent être rédigés en 
anglais, en français ou en allemand.

ETATS-UNIS

Sidérurgie.

On estime que la production d’acier, aux Etats-Unis, qui, 
à elle seule équivaut presque à celle du reste du monde, 
atteindra 118 millions de tonnes, à la fin de 1952.

Emaillage de l'acier.

On peut réduire sensiblement le prix de revient de 
l’acier cmaillé, en y incorporant une petite quantité de 
titane et en recouvrant la surface d’une couche de nickel 
soigneusement appliquée.

Métaux non ferreux.

La mission britannique chargée d’étudier la productivité 
aux Etats-Unis, vient de publier son rapport. Relativement 
aux métaux non ferreux, certaines techniques américaines 
de moulage, de laminage, d’élirage de tubes, sont à con
seiller bien que la qualité des produits ne soit certai
nement pas meilleure. Du point de vue technologique, il a 
paru aux experts que les résultats étaient supérieurs en ce 
qui concerne la fabrication par extrusion.

Les mesures générales préconisées sont les suivantes: 
développement de l’outillage ; extension des recherches, 
qui doivent être principalement axées sur le rendement 
maximum des machines ; normalisation des produits uti-
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hsés ; attirer l’attention sur le standing de vie en corré
lation avec l’augmentation de_ la productivité.

Quant à la durée du travail, il semble que le système 
par équipes « 3-8 » soit celui qui donne le plus de satis
faction Dans un grand nombre d’établissements la créa
tion des primes de rendement a donné d’excellents 
résultats.

Manganèse.
On vient de mettre au point une méthode permettant le 

traitement de minerais pauvres en manganèse, applicable 
en particulier à ceux contenant le métal à l’état d’oxyde 
ou de carbonate, deux types prédominents aux Etats-Unis.

Il s agit de convertir le manganèse en oxyde, puis de 
le dissoudrê  dans l’acide nitrique. Celui-ci peut être récu
péré, ce qui rend le procédé économique. La technique, 
qui ne nécessite aucun équipement spécial, est particuliè
rement avantageuse quand on traite un minerai à teneur 
élevée en Ter, cet élément étant également récupéré.

Plantes oléagineuses.
Parmi les petits arbustes qui poussent à l’état sauvage, 

dans le Texas, deux d’entre eux, appartenant, à la famille 
des Luphorbiacées, méritent une attention particulière. 11 
faut citer en premier lieu le « Queens.Root », ou s Queens 
J)elight; » (Stillingia sylvaliva L. dont la graine fournit 
30 % d’huile siccative et dont la racine contient, outre de 
Munie, une résine et un glucoside. L ’extrait est utilisé en 
médecine. Ensuite, la Scbastiana ligustrina, dont la 
graine est encore plus riche en huile, sa teneur atteignant 
parfois 37 %. 0

On pourrait envisager la culture de ces plantes comme 
source d huile siccative.

Pollution atmosphérique.
Des essais ont été effectués au Stanford Research Insti- 

tute, en Californie, pour étudier l’action novice des subs- 
tances fréquemment rencontrées dans les atmosphères 
polluées (Hydrogène sulfuré, acide formique, ozone, acide 
nitrique, etc.).

Les statistiques ont indiqué qu’à la concentration de 
i p. par million, aucun des corps essayés ne s’est montré 
irritant. Dans un brouillard industriel, ce sont les gaz 
seuls qui présentent l’action irritante : les fumées, la suie 
les gouttelettes de liquide sont sans effet.

Pollution des cours d'eau.
Les déchets de laiterie (lait écrémé, babeurre, net ¡(-lait) 

représentent environ le tiers de la pollution des cours 
d eau de l’Etat de New-York. Elle peut être réduite d’en
viron 3 % par une nouvelle technique d’oxydation biochi
mique comportant l’introduction de boues activées, dont 
les microbes détruisent la moitié des déchets, et assimilent 
le reste.

La boue épaisse, contenant lb à 20 % de matières solides, 
peut être séchée, et utilisée soit comme engrais, soit comme 
tourteau pour le bétail.

Cortisone et composé F.
Prenant la parole à une conférence organisée par la 

Chemical Society, à Londres, le professeur R. B. Woodword, 
de l'Université Harvard, a fait savoir que son équipe avait 
marqué un premier pas vers la synthèse intégrale de la 
cortisone. Ces chercheurs ont, en effet, réussi à préparer 
à partir d'orthololuidine, un sléroïde à 19 atomes de car-
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bone, dont la structure moléculaire se rapproche davan
tage de la cortisone que celle de l’acide désoxycholique, cet 
acide biliaire rare qui sert de matière première à la fabri
cation de cette hormone.

11 est donc permis d’envisager, dans un avenir plus ou 
moins proche, la solution du problème : obtention de la 
cortisone, à partir d’un produit bon marché et abondant 
(l’orthotoluidine est un dérivé du charbon, de fabrication 
facile) avec le minimum d’opérations de laboratoire.

On annonce, d’autre part, qu’aux laboratoires Merck and 
Co., on a obtenu, à partir d’acide désoxycholique, une 
autre substance hormonale, le composé F, de Kendall (17- 
hydroxycorlicostérone), dont l’activité antirhumatismale est 
comparable à celle de la cortisone.

Commission de la
Conférence internationale des Matières premières.

Le rapport publié par la Commission du Soufre indique 
que, pour le monde libre, les besoins en soufre brut, en 
1951, excéderont probablement la production d’un million 
de tonnes au moins.

La Commission a étudié trois méthodes propres à com
pléter les ressources : 1° une production accrue des pyrites 
et leur utilisation plus étendue dans la fabrication de 
l’acide sulfurique ; 2° l’augmentation des installations  ̂pour 
le traitement thermique des déchets dans les fonderies et 
des gaz industriels ; 3° le développement de l’emploi de 
matières premières telles que 1’anhydrite et le gypse dans 
la fabrication de l’acide sulfurique et du sulfate d’ammo
nium.. En ce qui concerne le cuivre, le zinc et le plomb, 
la Commission espère pouvoir sous peu soumettre à ses 
membres des estimations de source sûre sur la production 
et la consommation pour 1951-1952, ainsi que des recom
mandations sur les meilleures méthodes de répartition des 
méthodes disponibles.

Pour le manganèse, le nickel, le cobalt, le tungstène et 
le molybdène, la Commission a également étudié les meil
leurs moyens de distribution internationale de ces ma
tériaux.

Cosmétiques.
La Society of Cosmelic Chcmists a tenu sa réunion 

semestrielle le 18 mai 1951. Parmi les communications 
présentées, il faut citer les études d’H. J. Wing sur « Les 
essais pour déterminer les qualités des vernis à ongles » ; 
de G. R. Clark, sur « La spectrophotométrie dans l’ana
lyse des produits cosmétiques » ; de C. R. Kircher, sur 
« La détermination de la stabilité dans les produits cos
métiques s ; de J. A. Killian sur «_ Les essais in vitro et 
i7i vivo, pour déterminer les qualités des désodorisants, 
notamment de la chlorophylle et de ses dérivés » ; de E. 
Dicyan et M. C. Philipps sur « Le point de vue du con
sommateur sur les qualités des produits cosmétiques nou
veaux », et enfin de E. L. Rose, sur « Les essais de stabi
lité des aérosols à basse pression ».

Savons et détersifs.
Les 19 et 20 mars a eu lieu, à New-York, l’assemblée 

annuelle du Comité D 12 (Savons et autres détersifs) de 
l’A.S.T.M.

Les séances de travail furent consacrées, d’une part, a 
l ’élude de questions de normalisation (adoption de projets 
de normes et de définitions de termes), d autre part à la 
présentation d’un certain nombre de communications scien
tifiques (ayant trait aux essais de mouillage, au pouvoir 
germicide des détersifs, à l’emploi des traceurs radioactifs 
dans l’appréciation des détergents métalliques, etc.).

Etudes sur la sécurité dans l’industrie.
Un premier groupe de onze experts délégués par les 

pays Scandinaves se rendra aux Etats-Unis en juin pour 
y effectuer un voyage d’études sur les méthodes de sécu
rité dans l’industrie au titre du plan d’assistance technique 
de l’O.E.C.E.

Le programme de celte mission et de celles qui suivront 
comportera un cycle de conférences, à New-York, sur la 
campagne de sécurité dans l’industrie, la législation amé
ricaine en matière d’accidents de travail et de responsa
bilité des employeurs, et les méthodes appliquées à cet 
égard aux Etats-Unis.

 ̂Ces conférences seront suivies de voyages d’études el 
de visites documentaires au Centre Universitaire d’Educa- 
tion en Matière de Sécurité à New-York, ainsi qu’à d’autres 
organismes s’intéressant à ces questions.

Les experts étudieront également les problèmes de sécu
rité dans tous les secteurs de l’industrie d’extraction, les 
risques corporels inhérents aux divers métiers, la pro
tection contre l’incendie et la prévention des accidents.

Le groupe Scandinave sera de retour à la fin du mois 
d’août.

Bourses de séjour.
A l’occasion du Congrès mondial de Chimie qui doit 

avoir lieu à New-York du 3 au 13 septembre prochain, 
l’O.E.C.E. et l’E.C.A. mettent à la disposition de 250 chi
mistes et ingénieurs chimistes des pays tributaires du plan 
Marshall les moyens de visiter les Etats-Unis._ Les mêmes 
possibilités sont accordées à 60 autres techniciens de_ la 
chimie, sans distinction de nationalité, par la Fondation 
Ford (limite d’âge: 40 ans dans les deux cas). Après avoir 
assisté aux diverses séances de travail du Congrès, _ les 
bénéficiaires iront visiter pendant trois à quatre semaines 
des usines de produits chimiques, des laboratoires et des 
organisations scientifiques. Les itinéraires seront établis 
afin que chacun puisse se documenter dans la branche où 
il est spécialisé.

Depuis l’arrivée jusqu’au départ de New-York, toutes les 
dépenses sont prises en charge par les organismes en cause. 
Seuls les frais de voyage restent à la charge des parlici-
ants. Toutefois la Fondation Ford distribuera quelques
ourses de transport suivant les crédits dont elle dispose.

Personalia.
Le Dr. E. C. Britton, directeur du laboratoire de recher

ches de chimie organique de la Dow Chemical Company, 
de Midland (Michigan), a été élu président de l’American 
Chemical Society, pour 1952, eh remplacement du pro
fesseur N. H. Furman, chef du Département de Chimie de 
¡’Université de Princeton, l’actuel président pour cette 
année.

Le Dr Britton est l’auteur de nombreux travaux sur les 
produits pour insecticides, fongicides ,et les catalyseurs 
utilisés dans la fabrication du butadiène à partir de 
butylène.

— Dans sa séance du 7 mai 1951, le professeur Irving 
Langmuir a été élu membre correspondant de l’Académie 
des Sciences de Paris pour la Division des Applications de 
la Science à l’Industrie.

— M. C. A. Thomas, vice-président de la Monsanto Che
mical Company, a été nommé président du conseil d’ad
ministration, en succession de M. W. M. Rand.

Connu pour ses intéressants travaux sur l’énergie ato
mique, le nouveau président est, en outre, l’auteur d’un 
ouvrage désormais classique sur « Le chlorure d’alumi- 
nium°en chimie organique ». Ancien président de l’Ame
rican Chemical Society, M. C. A. Thomas est également
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titulaire de la médaille d’or de l’American Institule of 
Chemisls.

— C’est le professeur E. R. Schwarz qui sera le 
deuxième récipiendaire de la médaille H. W itt Smith, fon
dée en mémoire du savant spécialiste des textiles, pour 
récompenser un travail particulièrement intéressant dans 
le domaine des fibres textiles et de leur utilisation.

Le professeur Schwarz, qui fit ses études au Massa
chusetts Inslilute of Technology, y gravit ensuite les diffé
rents échelons de l’enseignement, pour devenir finalement 
professeur de technologie des textiles et directeur de la 
Section des Textiles. Il effectua de nombreuses recherches 
sur la physique et la chimie de fibres diverses, les carac
téristiques des fils_ obtenus, etc. Le professeur Schwarz a 
fait, en outre, partie d’un gTand nombre d’organismes offi
ciels : Advisory Committee for Scienlific Research of the 
Textile Foundation, Textile Research Institute — qu’il 
dirigea pendant dix ans —, Textile Institute of Great Bri- 
tain, etc.

— Le Dr. E. J. Crâne, qui, depuis trente-sept ans, se 
trouve à la tête des Chemical Abstracts publiés par l’Ame
rican Chemical Society, a été désigné pour recevoir la 
Priestley Medal pour 1951, en témoignage des « services 
éminents rendus à la chimie ». Cette distinction lui sera 
remise à l’occasion du Congrès Jubilaire de ladite Société, 
à New-York, en septembre prochain.

Au sujet des Chem.ical Abstracts, signalons qu’on éla
bore actuellement un index général des formules, qui cou
vrira la matière dépouillée de 1920 à 1946.

— Le professeur Y. N. Ipaticff, directeur du Laboratoire 
Ipatieff de Hautes Pressions et de Catalyse, à l’Institut 
Technologique de la Northwestern University, a été ré
cemment nommé membre d’honneur de la Société Chi
mique de France.

FRANCE

La recherche privée.

Le 4 mai dernier, une réunion consacrée à l’importante 
question de la recherche privée a eu lieu à la Société des 
Ingénieurs civils de France.

M. Pevchès, Directeur de Recherches des Glaceries de 
Saint-Gobain, examina le rôle de la recherche privée et 
ses relations avec la recherche universitaire, ainsi qu’avec 
les organismes professionnels de la recherche industrielle.

Alors que. dans l’Université règne la liberté absolue dans 
la recherche, le laboratoire privé, propriété de la firme, 
étudie tout naturellement les problèmes particuliers à 
l’usine, ce qui ne l’empéchs pas de se livrer à certaines 
recherches fondamentales. Entre ces dernières et la tech
nologie proprement dite, se placent les recherches d’appli
cations, _ la mise au point, par exemple, d’une nouvelle 
fabrication, les moyens les plus économiques d’y parve
nir, etc... Après le laboratoire, le nouveau produit passe 
à l’usine pilote. Les grosses firmes réalisent parfois encore 
un rodage de la nouvelle fabrication dans une usine où 
sont formés des spécialistes pour ce produit.

À côté du laboratoire de recherches se place également 
le laboratoire central de contrôle.

La recherche industrielle est en somme, d’après M. Pey- 
chès, une recherche précise et bien limitée, avec une ren
tabilité à court terme. Mais la plupart des firmes possé
dant un laboratoire de recherches doivent faire une large 
place à la recherche fondamentale, base essentielle du pro
grès et qui finit toujours par payer.

Après l’exposé de M. Peychès, M. Perrin, Directeur géné
ral de la Société d’Electrochimie, d’Electrométallurgie et 
des Aciéries électriques d’Ugine, rappela que la recherche 
appliquée est un problème vital. Les Etats-Unis l’ont com-
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pris, leurs plus importantes firmes consacrent à la recher
che 3 à 5 % de leur chiffre d’affaires, et il existe dans 
leurs laboratoires un sens aigu de l’esprit d’équipe, un 
effort collectif au sein d’une confiance mutuelle. En France 
aussi, les industriels mesurent de plus en plus l’impor
tance de la recherche. Un effort considérable doit être 
entrepris et comme notre pays ne peut consacrer à la 
recherche des sommes aussi importantes que certaines 
autres nations, il faut s’attacher à obtenir une grande 
efficience par une liaison étroite entre la recherche dite 
pure et la recherche appliquée. L’Université doit donc être 
intéressée à la recherche industrielle, cependant les maî
tres de l’enseignement supérieur doivent garder l’initia
tive dans les recherches, iis peuvent être orientés, non 
dirigés.

La recherche nécessite un certain nombre de qualités ; 
ce qu’il nous faut, c’est, selon l’expression du professeur 
Chevenard, des « trouveurs » et non des « chercheurs ». 
est le plus gros client de l’industrie privée. Les laboratoires 
d’Etat doivent travailler en liaison étroite avec les pro
fessions intéressées. Quant aux laboratoires professionnels, 
leur rôle est d’effectuer l’étude de sujets d’avant-garde, ou 
de procédés exigeant des appareils extrêmement coûteux, 
d’établir la liaison avec les laboratoires universitaires, de 
créer une ambiance de recherche dans la profession.

M. Perrin insista encore sur le fait que dans la recher
che ¡Drivée, le rôle du chef est capital, que sa formation 
première et sa carrière ont une influence déterminante 
sur l’orientation des travaux, que la recherche est un 
placement, peut-être le meilleur, qu’enfin il faut créer 
chez les cadres un climat favorable par leur participation 
aux profits découlant de la recherche.

CHIMIE &

Soufre.

Pour résoudre le problème du soufre, diverses mesures 
sont envisagées. D’une part, l’augmentation de la produc
tion nationale (extraction plus poussée des gisements de 
Narbonne-Malvézy, permettant de passer de 13.000 à
20.000 t ; remise en exploitation des minerais de la région 
de Camoins, malgré leur qualité médiocre).

D’autre part, une politique rigoureuse d’éconorriie (en 
particulier dans l’agriculture, en n’appliquant les traite
ments soufrés qu’à bon escient et en utilisant des produits 
de substitution) et de récupération (46.000 t pourraient 
être fournies par les usines à gaz et cokeries, les industries 
de la viscose et de l’acide sulfurique, l’agriculture) ; la ré
cupération des sous-produits du raffinage du pétrole pour
rait également libérer une certaine quantité de soufrer soit 
1 % du tonnage de pétrole traité. On estime à 190.000 t 
les besoins en soufre pour la campagne 1950-1951 ; ceux-ci 
seraient vraisemblablement portés à 250.000 t en 1933- 
1954.

Economie de combustibles.

Le Comité consultatif de l’Utilisation de l’Energie a 
décidé de préparer la publication d’un ou de plusieurs 
opuscules où seraient passés en revue les trois points 
suivants :

a) Indications permettant à n’importe quelle personne 
non spécialisée dans les problèmes de thermique fchef d’en
treprise, ingénieur d’une autre spécialité, etc.), de se ren
dre compte que des économies sont possibles dans une ins
tallation déterminée, tant pour la production de la vapeur 
que pour son utilisation ;

b) Données sur lesquelles il convient d’attirer l’atlenliùn 
du préposé à la marche d’une installation existante ;

c) Données intéressant toute personne chargée d’orga
niser une nouvelle installation thermique.

Dès à présent, la rédaction du point a est mise au

883



CHIMIE &
INDUSTRIE INFORMATIONS

concours : une prime de 50.000 f sera attribuée à l’auteur 
du meilleur travail. D’autre part, une enquête publique 
est ouverte sur te sujet suivant : « Quels sont les moyens 
à mettre en œuvre pour inciter un industriel à réaliser 
des économies dans son installation thermique, économies 
qu’il reconnaît nécessaires, mais dont il ne prend pas 
1 initiative, agissant ainsi contre son propre intérêt et celui 
de son pays ? »

Pour tous renseignements, s’adresser au Comité consul
tatif de l’Utilisation de l’Energie, Ministère de l’Industrie 
et du Commerce, 101, rue de Grenelle, Paris (7f).

Le C.C.U.E. rappelle également que, d’après le décret 
n° 494.575, en date du 22. avril 1949, la date limite du 
contrôle qui doit avoir lieu périodiquement dans les éta
blissements produisant plus de 1.500 kg de vapeur à 
l’heure, a été fixée au 31 décembre 1951. Les techniciens 
qualifiés qui désirent être agréés comme experts doivent 
en faire la demande au chef de l’arrondissement minéra- 
logique de leur résidence.

Congrès international de la Recherche scientifique 
appliquée à l'Industrie textile.

Organisée par l’Institut Textile de France, cette mani
festation a réuni à Lille, le 8 mai, soixante-dix délégués 
officiels représentant, outre la France, dix pays étrangers. 
L’intérêt de ce congrès fut souligné, dans une conférence 
plénière, par M. R. Delerive, directeur de l’I.T.F., qui fit 
ressortir le stimulant que ces réunions constituent pour la 
recherche scientifique pure et appliquée, et par leurs con
séquences pratiques sur l’industrie. Au cours de quatre 
séances de travail, un grand nombre de communications 
particulièrement intéressantes furent présentées.

Les congressistes visitèrent les laboratoires de la Cham
bre de Commerce de Roubaix, ainsi que l’Exposition tex
tile.

A l’occasion de ce congrès, l’A.F.N.O.R.- a édité, avec le 
concours de l’Institut Textile de France, une petite pla
quette intitulée « Textiles et Normalisation », dont le but 
est de diffuser les résultats acquis dans certaines branches 
de la profession et de susciter de nouvelles recherches. ’

On y trouvera des articles sur les applications de la 
normalisation en général et ses applications dans les tex
tiles en France et à l’étranger, ainsi qu’une vue d’ensemble 
sur les principales normes intéressant les textiles (bonne
terie, fillerie de lin, solidité des teintures, méthodes d’essai 
des fibres, etc.).

Institut Français de l'Alcool.

Ce nouvel organisme vient de publier son premier Bul
letin d'informations. Dans l’éditorial, le président, M. E. 
Dubois, développe les raisons qui ont déterminé la cons
titution de cette association. Puis, le vice-président, M. Car
bonaro, après avoir expliqué en quoi consiste le « pro
blème permanent de l’alcool » si mal compris du public 
et du législateur, expose les divers buts que s’est assignés 
l’f.F.A. : étudier systématiquement le rôle de l’alcool dans 
l’économie du pays, son utilisation dans les domaines les 
plus variés et les diverses possibilités. A cet effet, six sec
tions ont été créées ; elles s’occupent respectivement de 
questions de documentation (un service de liaison est prévu 
avec la Maison de la Chimie), de technique, d’économie, de 
contrôle, de propagande et d’enseignement (organisation de 
cycles de conférences).
" Deux comités ont été constitués : l’un pour la propa

gande, l’autre technique, au programme duquel sont ins
crites : des recherches sur l’application de l’alcool aux 
tracteurs agricoles, sur la tenue des moteurs de série aux
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mélanges binaires et ternaires, sur les conditions d’exploi
tation et de rentabilité d’une usine de caoutchouc synthé
tique, etc.

Chambre de Commerce Américaine.

Cet organisme, qui vient de célébrer le 57' anniversaire 
de sa fondation à Paris, est consacré au développement des 
relations franco-américaines. Il comprend en particulier un 
service de renseignements en mesure de répondre aux 
questions les plus diverses (obtention de visas, introduction 
sur le marché économique américain, conseils et rensei
gnements aux exportateurs français, etc.).

En outre, il va être organisé, sous ses auspices, en liai
son avec le plan Marshall, un réseau de conseillers régio
naux français, qui auront pour mission de faciliter les 
accords de licence de brevets entre firmes françaises et 
américaines.

Personalia.
M. Donzclot, directeur de l’Enseignement Supérieur au 

Ministère de l’Education Nationale, a remis dernièrement 
les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à M. Le- 
tort, directeur de l’Ecole Nationale de Chimie de Nancy.

Parmi les nombreuses personnalités scientifiques pré
sentes, on remarquait M. Urion, doyen de la Faculté des 
Sciences et directeur de l’Ecole de Brasserie ; M. Brulfer, 
président de l’Union des Industries Chimiques et président 
de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole ; M. Jean 
Gérard, vice-président de la Société de Chimie Industrielle. 
M. Donzelot remit également, à celte occasion, les insignes 
d’officier d’Académié à M. Pirel, professeur aux Etats-Unis, 
chargé à l’Ecole d’un cours de « Génie chimique ».

— M. Maurice Denis-Papin, directeur technique des 
Editions Albin Michel et membre du corps enseignant de 
l’Ecole d’Electricité physique et industrielle, vient d’être 
nommé chevalier de la Légion d’honneur. Cette distinction 
lui a été décernée pour les nombreux ouvrages d’ensei
gnement technique dont il est l’auteur.

— M. F. Albert Buisson vient d’être nommé secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques. 
Président de la Société Rhônc-Poulenc, M. F. A. Buisson a 
joué un rôle important dans l’évolution de l’industrie chi
mique française. Docteur en droit, ses vastes connaissances 
juridiques et économiques l’ont désigné tout particulière
ment pour de nombreuses missions officielles en France 
et à l’étranger. Il est membre de l’Institut depuis 1936.

— Par décret en date du 23 avril 1951, M. Georges 
Champetier, professeur à la Faculté des Sciences de l’Uni
versité de Paris, directeur des études à l’Ecole de Physi
que et de Chimie, est nommé directeur adjoint au Centre 
National de la Recherche Scientifique.

— Par décret en date du 9 mai 1951, le titre de pro
fesseur sans chaire est conféré, à compter du 1" janvier 
1951, à MM. Amicl, Ilocart, Machebœuf, J. P. Mathieu et 
May, actuellement maîtres de conférences à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Paris.

— Dans sa séance du I I  mars 1951, la Société Chimique 
de Belgique a élu membre d’honneur le professeur Albert 
Portevin, membre de l’Institut de France, ancien président 
de la Société Chimique de France, et lui a décerné le prix 
Crismer-Peny. A cette occasion, M. Portevin a fait une 
conférence sur « Les méthodes d’analyse métallographique 
et leur extension à la chimie minérale ».

Dans le numéro d’avril 1931, p. 570, 2° colonne, au lieu 
de : « Péchiney. Bilan des Cadres », lire : « Péchiney. 
Bilan de 1950 ».
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GRANDE-BRETAGNE 

Impérial Chemical Industries Ltd.
Les bénéfices bruis pour 1930 ont atteint 31,02 millions 

de livres (17,32 en 1919) et les bénéfices nets 18,36 millions 
(10,83). De ce total, il revient 16,84 millions (9,79) jà la 
société la plus importante du groupement.

Etain.
Les nouveaux laboratoires du Tin Research Inslilule, à 

Greenford, ont été inaugurés le 3 mai, par le duc de 
Gloucesler, en présence de nombreuses personnalités scien
tifiques.

Les invités furent vivement intéressés par les échan
tillons d’un nouvel alliage, mis au point à l’Institut, et 
dénommé « Tin-Nickel », obtenu par production simul
tanée de deux couches d’élain et d’une couche de nickel, 
suivant un procédé électrolytique très simple ; ce produit 
pourra concurrencer sérieusement le chrome dans ses 
applications.

Au cours de leur passage dans les diverses sections, les 
visiteurs ont également pu se rendre • compte des nom
breuses recherches entreprises par cet organisme sur 
l’étamage à chaud, le soudage, les essais mécaniques des 
alliages d’étain, etc.

Produits alimentaires.
Mmc Àrmslrong, veuve du Dr. E. F. Armstrong, qui fut 

président de la Royal Society of Arts, et son fils, M. Richard 
Armslrong, ont créé une fondation pour l’organisation de 
conférences biennales, données sous les auspices de cette 
société sur les produits alimentaires.

Diffusion des sciences.
Au mois de juin 194G paraissait le premier numéro d’une 

revue intitulée Science News. Elle était destinée à tenir 
les spécialistes au courant des progrès scientifiques réa
lisés dans les branches autres que la leur, et en même 
temps à informer les lecteurs cultivés. Depuis, dix-huit 
mémoires ont vu le jour. Au premier rédacteur en chef, 
le Dr. J. L. Crammer, vient de succéder À. W. Ifaslett, 
qui rédige le périodique Science To-dmj, et qui est connu 
pour ses causeries à la radio, comme auteur et comme 
journaliste scientifique.

Industrie minière.
La médaille d’or de la Consolidated Gold Fields of South 

Africa, Ltd a été décernée, pour 1950, à MM. J. P. Norrie, 
M.I.M.M., B. Sc. et W. T. Peltjohn, pour une étude inti
tulée : « Aperçu des opérations souterraines effectuées par 
la Mufulira Copper Mines Ltd ».

Le prix de 40 guinées, pour 1950, offert par cette même 
société a clé attribué à MM. II. L. Talbot, M.I.M.M. et 
IL  N. Hepker, B. Sc., pour leur travail intitulé : « Recher
ches concernant la production électrolytique du cobalt » 
à partir de concentrés de cuivre-cobalt obtenus par flottage.

Personalia.
— Le Dr. Leslie II. Lampilt, F.R.I.C., M.I. Chem. E., 

ancien président et actuellement secrétaire pour les rela
tions extérieures, de la Society of Chemical Industry, a été 
élu membre d’honneur de la Société de Chimie Physique 
de France.

— Sir Henry Tizard, G.C.B., A.F.C., F.ILS. et Sir Andrew 
Bryan, J.P., H.M., inspecteur en chef des Mines, ont été 
nommés membres d’honneur de l’Institution of Mining 
and Metallurgy, en raison des éminents services qu’ils ont 
rendus à la science et à l’industrie.

— Sir Robert Robinson, professeur de chimie à l’Uni
versité d’Oxford, a été nommé, le 1" mai, docteur 
ès sciences honoris causa de l’Université de Nottingham.

— Le 15 mars 1951 est mort G.A.R. Kon, professeur 
de chimie au Chester Beatly Research Inslilute du Royal 
Cancer Hospital. Né à Saint-Pétersbourg en 1842, d’un 
père polonais et d’une mère française, il entra, en 1913, 
à l’Impcrial Collège of Science and Technology, à Londres, 
ou il s’engagea dans la recherche, guidé par J. F. Thorpe. 
Naturalisé en 1916, il fut attaché au service de la lutte 
contre les gaz, pendant la guerre de 1914-1918. Ayant 
conquis le diplôme de docteur ès sciences en 1922, il 
devint, en 1942, professeur de chimie organique.

Ses travaux se rapportent à trois domaines : 1° jus
qu’en 1931, il étudia la lautomérie, en particulier la 
migration de la double soudure dans les chaînes non satu
rées, notamment dans les acides glutaconiques ; 2° dans la 
décade suivante, il étudia les stéroïdes et les groupes tri- 
terpéniques ; il prépara notamment par synthèse le pro
duit essentiel de déshydrogénation des stéroïdes, F « hydro
carbure de Diels » ; 3° enfin, ses recherches portèrent sur 
les substances carcinogènes, notamment les aminostilbènes, 
les époxydes, etc.

HONGRIE

Prix Kossuth pour 1951.
Ces prix, décernés pour récompenser des travaux remar

quables exécutés au cours de l’année précédente, compor
tent quinze prix d’une valeur de 20.000 florins et soixante- 
neuf d’une valeur de 10.000 florins.

Pour la chimie, le prof. E. Schulek a reçu un prix de
20.000 fi. pour ses recherches sur les chlorocyanures et 
sur la théorie des indicateurs d’absorption et les méthodes 
d’analyse des gaz; L. Erdei a reçu un prix de 10.000 fl. 
pour l’étude de l’emploi des acides ascorbiques en analyse.

Pour la géologie, le prof. A. Fôldvari a reçu un prix de
10.000 il. pour ses recherches sur l’emploi des minerais 
et la découverte de nouveaux gisements; le prof. M. Ven- 
del a reçu un prix d’égale valeur pour ses travaux sur la 
classification des gisements miniers.

Enfin, dans le domaine de la technologie, J. Kola, de 
l’Institut de Recherches sur la Sécurité dans les Mines, a 
reçu un prix de 20.000 fi. pour ses recherches sur les 
explosions qui surviennent dans les galeries de mines.

Textiles.
D’après le Bureau hongrois de Presse et de Documenta

tion à Paris, le Gouvernement hongrois a prévu, pour 1951, 
des investissements se montant à 34 millions de florins 
(1.020 millions de francs) pour la construction et le déve
loppement d’usines dans le secteur industriel du coton. 
Une filature doit être créée à Kaposvar, une fabrique de 
tissus à Szeged et une filature de laine peigpée à Kislarcsa; 
dans la banlieue de Budapest, dont le matériel sera fourni 
par l’U.R.S.S.

ITALIE

L'Industrie chimique à la Foire de Milan.
En 1946, année où la Foire a rouvert ses portes après 

l’arrêt causé par la guerre, les exposants avaient été au 
nombre de 2.519, dont 309 étrangers seulement; aujour-
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d’hui, cinq ans plus tard, ils ont dépassé 9.000, dont près 
de 3.500 étrangers, représentant 45 nations des cinq conti
nents. Vingt-six gouvernements étaient représentés officiel
lement, avec, à leur tête, l'Allemagne, alignant plus de 
900 firmes.

La surface occupée par la Foire en 1946 avait été de
51.000 m5 ; elle en a occupé 161.000 en avril 1951 et 500.000 
pei’sonnes en moyenne se pressaient chaque jour autour 
de scs stands.

Le secteur chimique de la Foire n’a pas été l’un des 
moins importants.

Une perlite italienne. — On sait que de certaines varié
tés de perlite — minéral volcanique vitreux à cristallisa
tion incomplète — on peut tirer, après expansion par la 
chaleur, un excellent produit isolant, très propre au cré
pissage, ayant des applications dans l’industrie du bâtiment 
et aussi dans d’autres secteurs industriels. Jusqu’ici les 
seules variétés de perlite utilisables à cet égard étaient 
celles découvertes il y a trois ans dans quelques Etats de 
l’ouest des Etats-Unis ; par conséquent, c est là qu’est née 
et s’est développée, depuis 1947, l’industrie de la perlite, 
qui a pris tout de suite un essor exceptionnel. En effet, la 
consommation du minéral brut en 1950 a été de 75.000 t 
aux Etats-Unis et elle croît toujours.

Pour être industriellement utilisable, une perlite doit 
être acide, sans toutefois que la teneur en SiCL dépasse 
70 % ; sa teneur en alcalis (Na-0 et KiO) ne doit pas, non 
plus, dépasser une certaine limite (7 % ) et le minéral doit 
surtout contenir une certaine proportion d’eau en com
binaison, 3 ou 4 %. C’est alors qu’il donne, après gonfle
ment et expansion, un produit homogène et léger (100 à 
150 kg/ms), de couleur blanche, qui n explose pas au cours 
de la dilatation, étant donné qu’il y a un écart marqué 
entre la température de gonflement et celles de fusion, de 
ramollissement et d’agglomération. Ce sont là justement 
les propriétés essentielles des perlites américaines.

Le Canada est, en dehors des Etats-Unis, le seul pays 
qui ait des établissements pour le traitement de la perlite. 
Aucun établissement de ce genre no fonctionne en Europe, 
où l’on n’a pas trouvé de perlites utilisables.

Mais à la récente Foire de Milan, la V.I.C. (Vermiculile 
industrial Corporation), firme milanaise, a exposé des 
échantillons d’un type de perlite dont on vient de décou
vrir des gisements en Italie, et qui, à l’examen chimique 
et d’après des essais qu’on en a faits, s’est révélée d’une 
qualité excellente.

La V.I.C., qui s’est réservé le droit d’exploitation du gise
ment, va créer un établissement en Italie pour la fabri
cation du produit tiré de la perlite après expansion ; ceci 
pourra avoir une influence considérable sur le développe
ment de l’industrie du bâtiment, car les crépis et les iso
lants fabriqués avec des matériaux perliliques sont prati
quement les seuls qui puissent être appliqués à la machine, 
cest-à-dire par une méthode plus rapide et économique 
que la méthode actuelle à la truelle et au plâtroir.

Peintures et vernis. — Le pavillon que la Foire de 
Milan avait réservé à l’industrie des peintures et' vernis 
témoigne des remarquables progrès techniques et de la 
perfection atteinte par l’industrie italienne dans ce sec
teur, où la synthèse organique joue un rôle de premier 
plan et où les substances plastiques sont les matières pre
mières essentielles des vernis synthétiques modernes.

Parmi les résines synthétiques, on remarquait particu
lièrement une plus ample utilisation des styrols ou cinna- 
mènes et une grande variété de nouveaux tvpes de résine- 
phénohques et uréiques. C’est la seconde année qu’appa- 
raissent, avec des variétés plus nombreuses, les siliconés, 
auxquelles semble réservé un avenir assuré, surtout pour 
les vernis électrotechniques.

La synthèse organique nous donne de nouveaux pig-
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menls aux couleurs très vives, mais ce sont encore les 
pigments inorganiques qui prévalent : de nouvelles variétés 
d’oxydes de fer et, dans les types antirouille, les chromâtes 
de zinc.

Le groupe « Montecatini ». — La Société « Montecalini « 
occupait, avec les sociétés qui en dépendent, sept salles 
du pavillon affecté à la chimie industrielle et dont le 
slogan était : « Si la Nature est avare, la Chimie la rend 
généreuse ».

Dans la première salle, l’A.C.N.A. exposait les types 
principaux de ses colorants organiques pour la teinture 
et l’impression du coton et de la rayonne de viscose, de 
la laine et de la soie, du nylon et de la i*ayonne d’acétate, 
ainsi que pour colorer l’aluminium oxydé, pour la tein
ture des fourrures, du cuir, des fibres mixtes, des vernis, 
des encres d’imprimerie, du caoutchouc, des matières plas
tiques, du papier.

La Nobel avait exposé six de ses produits, : les poudres 
de chasse et pour le tir, qui détiennent la primauté mon
diale pour le tir aux pigeons, les explosifs et les accessoires 
de mine, la nitrocellulose pour vernis, la cellulose solu
ble, le mélange antidétonant au plomb tétraélhyle et les 
cartouches explosives.

La deuxième salle renfermait les produits chimiques 
pour l’agriculture. Dans cette gamme de produits, l’atten
tion du visiteur expérimenté était attirée surtout par le 
Carposan, insecticide à base d’esters phosphoriques d’après 
une nouvelle formule, très puissant contre les infestations 
des arbres fruitiers.

La troisième salle (produits pharmaceutiques) était ré
servée aux produits d’une autre firme associée au groupe 
« Farmitalia ». On remarquait tout particulièrement la 
Pharmicétine, préparation récente servant à combattre cer
taines maladies causées par les virus, mais surtout la fièvre 
typhoïde.

La quatrième salle (matières plastiques) était la salle la 
plus importante du pavillon.

Un tableau grandiose montrait de quelle manière, en 
partant de quelques matières brutes (charbon, air, eau, 
pétrole, cellulose, sel gemme et calcaire), l’homme a réussi 
à produire de nouvelles matières n’existant pas à l’état 
naturel, douées de propriétés propres à satisfaire ses 
besoins.

Dans la cinquième salle (aluminium et marbre), une 
série d’échantillons de marbres et d’alliages légers d’alumi
nium ornaient les parois de la salle. Au milieu des appli
cations de ce métal, oxydé anodiquement, on pouvait voir 
des embarcations en alliage léger, un modèle d’un grand 
réservoir pour mazout, des machines pour l’industrie œno
logique, des accessoires pour chemins de fer, etc.

La sixième salle renfermait les produits chimiques di
vers. Une remarquable nouveauté est constituée par le 
produit « Arion » anti-incendie, renfermé dans une petite 
bouteille en aluminium à soupape réglable, de laquelle 
se dégage un gaz, inoffensif pour l’homme, capable d’étein
dre en peu d’instants un petit incendie. C’est un engin 
qui peut être on ne peut plus utile dans les habitations 
et pour les automobilistes.

Enfin, dans la septième salle (tissus Rhodia, albène, 
nylon), se trouvaient exposés des tissus fabriqués avec des 
filés produits par les deux sociétés associées à la Monte- 
catini : la Rhodiacela et la Société Electrochimique du 
Toce : ce sont les tissus Rhodia, albène et nylon, utilisés 
dans l’industrie, l’ameublement et l’habillement,

G. Coppa Zucca iu .

Pétrole.
10.000 ha de terrain sont actuellement prospectés par 

l’American International Fuel and Petroleum Company, 
de Pillsburgh, dans les régions situées au nord des pro-
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vinc'es de Pesaro et d’Ancône, ainsi qu’au sud de Forli. 
On pense rencontrer des gisements de pétrole et de gaz 
naturel.

Méthane.

Au cours de l’année 1950, la production n’a cessé d’aug
menter. De 33,6 millions de mètres cubes en janvier, elle 
est passée à 37,6 millions en juillet et à 41,8 en sep
tembre. Grâce à de nouveaux forages, la production s’est 
élevée successivement à 50,1 millions de mètres cubes en 
octobre, 67,5 millions en novembre, pour atteindre le maxi
mum de 68,6 millions de mètres cubes en décembre.

La production annuelle, qui s’élève à 505,2 millions de 
mètres cubes, est deux fois et demie plus élevée qu’en 
1949 et cinq fois plus importante qu’en 1947.

Actuellement, il existe en Italie, et principalement dans 
les centres de production de Caviaga, Ripalta et Corte 
Maggiore, 2.013 puits d’extraction de méthane.

La production en 1950 —• dont le pouvoir calorifique 
correspond à celui de 620.000 t de charbon — a été uti
lisée comme suit : 79 % pour des besoins industriels et 
domestiques, 18 % pour les automobiles et 3 % pour des 
usages spéciaux.

Société Montecatini.

Les bénéfices nets de l’exercice 1950 ont atteint
4.367,8 millions de lires (contre 3.873,7 en 1949).

Institut pour la Reconstruction industrielle.

Le projet ministériel de réorganisation actuellement à 
l’examen ne modifierait pratiquement pas la structure de 
cet organisme, à l’exception de l’assimilation de deux nou
velles branches : celles du pétrole (y compris l’A.G.I.P. 
et l’E.N.lI.) et de l’aviation civile.

Le programme serait réalisé en trois phases : 1° le 
groupement et la coordination, vers une unité de direction 
et de responsabilité, des entreprises incorporées dans l’ac
tivité de l’Institut; 2° l’obtention de conditions normales 
de production ; 3° la révision des principes d’organisation 
intérieure.

Personalia.

Le 5 février 1951 est mort, à l’âge de 74 ans, Alberto 
Eduardo Bianchi, l’un des principaux artisans de l’essor 
de l’industrie chimique italienne moderne ; on lui doit 
notamment la création du vaste ensemble de teintureries 
de Rlio, dans la province de Milan ; en 1928, il avait fondé 
la Societa Chimica Mineraria del Salcis, en Sardaigne.

INDE

Pénicilline.

Une usine va être construite par le Gouvernement avec 
l’appui financier de l’Organisation Internationale de la 
Santé et de la Fondation pour l’Aide à l’Enfance, la con
tribution de ces deux organismes s’élevant respectivement 
à 25 et 5 millions de roupies.
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JAPON

Une usine moderne pour la fabrication de l’urée doit 
être construite au .Japon par la Chemical Construction Cor
poration, N. Y. Celle société a signé avec la Nissin Che
mical Co., l’une des plus importantes firmes productrices 
japonaise de produits chimiques, un contrat pour la cons
truction de cette installation.

NORVEGE

Algina+es.

La production des alginates à partir des algues qui 
poussent en abondance à proximité des côtes, constitue 
une nouvelle source de revenus pour ce pays. Ces corps 
sont de plus en plus utilisés dans l’industrie (savons, pro
duits cosmétiques, couleurs, matières plastiques, confi
tures, etc.). La récolte des algues doit être faite sur pied 
(les plantes rejetées sur la grève n’ont aucune valeur 
industrielle) par des faucheuses mécaniques mobiles sus
pendues à des câbles d’acier, qui permettent d’enlever 
500 kg d’algues à chaque opération. Après emmagasinage 
dans les silos, elles sont transportées par wagons vers 
les terrains de séchage (anciens aérodromes construits par 
les Allemands pendant la guerre). Un séchage au soleil 
pendant quelques jours réduit la teneur en eau de 85 à 
30 %. On peut alors commencer le traitement chimique. 
Outre la fabrication d’iode et d’alginale, on extrait égale
ment du mannitol.

Avant la guerre, la Norvège produisait 30.000 t d’algues 
sèches par an.

Urée.

L’usine construite à Heroya, dans le sud de la Norvège, 
par la Norsk Ilydro, est terminée. Cette installation, dont 
le coût est estimé à 600.000 £, est destinée â la fabrication 
d’urée. Depuis sa mise en marche, sa production est de 
30 t/j, soit environ 10.000 t par an.

PAYS-BAS

Essences « nardénisées ».

La firme N. V. Chemische Fabriek « Naarden » vient de 
publier une petite plaquette où elle fait connaître sa tech
nique de déterpénation des essences. Le procédé utilisé, dit 
de « nardénisation », est basé, pour séparer les hydro
carbures des dérivés oxygénés, non plus sur le point 
d’ébullition, comme dans les anciennes méthodes, mais sur 
l’action de deux solvants sélectionnés circulant à contre- 
courant.

Documentation.

Le Bureau de la Fédération Internationale de Documen
tation (F.I.D.) a décidé d’éditer désormais deux périodiques 
au lieu d’un seul. La Revue de la Documentation, qui 
deviendra trimestrielle, sera uniquement consacrée aux 
articles scientifiques et à la bibliographie de la documen
tation, tandis qu’un organe mensuel nouveau contiendra 
les informations de caractère administratif et les petites 
nouvelles. Les abonnés recevront également les F.I.D. Infor
mations.

C’est M. G. Lorphèvre, secrétaire général de l’Associa
tion belge de Documentation, qui a été nommé rédacteur 
en chef des deux périodiques ; il sera assisté du 
Dr. Schultze, de Grande-Bretagne.
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SAINT-DOMINGUE

Soufre.
Un groupe de spécialistes européens a découvert, dans 

les mines de sel situées dans la partie sud du pays, deux 
importants gisements de soufre.

SUEDE

Sidérurgie.
Au cours du premier trimestre 1931, les exportations de 

minerai de fer se sont élevées à 2.605.000 t (contre 
1 956.000 t en 1950) ; celles d’acier et de fer à 61.800 t 
(contre 38.000 t l’année dernière), y compris la fonte 
(17-000 t contre 7.000 t), l’acier et le fer laminés (34.000 l 
contre 23.800 t). .

Les importations de fer et d’acier sont estimées a
203.000 t (contre 186.400 t en 1930), y compris la fonte 
(14.400 l contre 26.600) et le fer laminé (71.000 t contre
36.600 l). , . , ,

Pendant cette même période, la production de fer et 
d’acier a atteint 1.006.900 t (contre 1.114.000 t en 1930).

SUISSE

Congrès de l'Aluminium.
Cette manifestation s’est tenue du 8 au 10 mai, à Zurich, 

sous les auspices du Verein Schweizerischer Aluminiums- 
Industrieller, et avec le concours _de lTnteressengemem- 
schaft der Schweizerischen Aluminium-Hütten-, A4 alz-und 
Presswerke. Les communications présentées s’inspiraient du 
thème général : « L’aluminium considéré comme matériau 
d’œuvre. Observations recueillies au cours des dix der
nières années ».

Le président de la société organisatrice, G. Steck, exposa, 
dans son discours d’ouverture, que cette période n’a été 
marquée par la découverte d’aucun domaine d’utilisation 
essentiellement nouveau ; par contre, les premières tenta
tives et les travaux des précurseurs ont abouti à toutes 
sortes d’applications aujourd’hui courantes. C’est ainsi que 
l’aluminium est de plus en plus employé dans la cons
truction navale ; mais dès 1890 la société Escher Wyss 
et Cie, de Zurich, avait construit la première embarcation 
en aluminium : c’était un canot à. moteur, de 5,5 m de 
long, sur 1,5 de large, pouvant contenir huit personnes ; 
de môme, on cite une toiture en aluminium, en parfait 
élat de conservation, datant de 1801.

Au point de vue particulier de la Suisse, l’aluminium 
présente cet avantage capital de pouvoir être produit dans 
le pays même, alors que les autres métaux usuels : fer et 
acier, cuivre, plomb, zinc, nickel, étain, doivent être 
importés.

Productivité dans les mines de charbon.
Le Bureau International du Travail vient de publier son 

rapport préliminaire sur ie problème de la productivité 
dans les mines de charbon. On y examine différents fac
teurs : organisation, structure d’ensemble de l’industrie, 
climat psydiologique, problème des « relations humaines », 
politique "des hauts salaires, etc.

Une série de points ont été exposés à la « Commission 
de l’Industrie charbonnière » de l’O.I.T., parmi lesquels 
figurent :

— l’envoi d’une mission internationale pour étudier les 
méthodes statistiques et les procédés de mesure et d’en
quête mis au point aux Etats-Unis pour les études de pro
ductivité ;
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— la préparation, par le B.I.T., d’une étude détaillée 
des facteurs économiques de la production dans les mines 
de charbon et du rapport entre la production horaire par 
homme, les salaires réels et le niveau de vie des mineurs.

Revue Internationale du Travail.
Au sommaire du numéro de mars 1931 : Quelques 

aspects de la prévention des accidents du travail, par le 
Dr. A. Uytdenhoef ; Coordination des statistiques de salaires 
dans les pays Scandinaves, en Italie cl en Finlande ; Ser
vices sociaux en faveur des mères salariées.

Personalia.
L’Université d’Edimburg a décerné le Prix Cameron de 

Thérapeutique pratique pour 1951 au professeur T. Reich- 
slein, professeur de chimie pharmaceutique à l’Université 
de Bâle, prix Nobel ,et au professeur E. C. Kendall, pro
fesseur de biochimie à la Foundation Mayo, Université du 
Minnesota, prix Nobel, « pour reconnaître le mérite de 
leurs recherches fondamentales qui ont conduit à la décou
verte de la cortisone ».

SYRIE

Pétrole.
La Syrie serait désireuse que les sources pétrolifères du 

pays soient exploitées par des intérêts américains privés.
Le concessionnaire actuel, la Société Syrienne des 

Pétroles, filiale de la Société des Pétroles de l’Irak, cesse 
son activité au 15 août prochain. A partir de cette époque, 
le marché syrien du pétrole sera libre. Des forages effec
tués à proximité de la frontière de l’Irak ont été très 
encourageants.

U.R.S.S.

Pétrole.
Depuis la guerre, les chiffres de production n’étant four

nis que sous forme de pourcentage d’augmentations ou de 
diminutions, on a estimé le tonnage produit pour 1950 
à 37,6 millions de tonnes, soit 7 % de la production mon
diale (340 millions de tonnes) contre 34.640.000 t en 1949, 
soit 7,1 % de la production mondiale (487.330.000 t).

La consommation semble être deux fois plus élevée que 
la production. Le centre actuel d’extraction, dénommé 
« Nouveau Bakou », est localisé dans la région située entre 
la Volga et le fleuve Oural. Les principales raffineries se 
trouvent à Oufa — capitale de la Bachkirie —, Mololov 
(anciennement Perm) et Kouibichev (anciennement Sa
mara).

La région du bassin d’Emba, au nord de la mer Cas
pienne et au sud du fleuve Oural, est aussi activement 
exploitée.

20 millions de tonnes, soit un peu plus de la moitié 
de la production totale de l’U.R.S.S., proviennent de ces 
régions. Les nouveaux forages, commencés en 1946 dans 
le Daghestan, au nord du Caucase, sont en plein rende
ment et leur production a doublé depuis 1948. Les centres 
de Grozny et de Maïkop, qui avaient été complètement 
détruits, sont actuellement en plein essor.

Par contre, on ne peut signaler que de faibles résultats 
dans l’île de Sakhaline et au Tprkestan, en dépit des 
capitaux importants engagés. Mauvais rendement égale
ment dans les pays satellites, la Roumanie n’ayant fourni 
en ces dernières années que 6 millions de tonnes (contre 
9 millions avant la guerre) et la Galicie orientale quelques 
centaines de milliers de tonnes par an, soit au total 2 mil
lions de tonnes à l’actif de l’U.R.S.S.
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CONGRÈS. - SYMPOSIUMS. - JOURNÉES. - FOIRES. - EXPOSITIONS

ALGERIE

Alger. — Sym posium  sur le Fer, Congrès International 
de Géologie, 1952. — A celle occasion sera présenté un 
exposé des gisements de minerais de fer existant en 
Grande-Bretagne ; ce travail se fera sous les auspices du 
Geological Survey britannique, qui s’est mis en rapport 
avec les bureaux de la Geological Society, de la Mineralo- 
gical Sociely et de l’Institution of Mining and Melallurgy.
 ̂Pour renseignements, s’adresser au Dr. T. Roberlson, 

Geological Survey Office, Exhibition Road, London, S. W . 7, 
ou au Secrétaire de l’Institution of Mining and Melallurgy, 
Salisbury Ifouse, Finsburg Circus, London, E. C. 2.

Autriche.
Salzbourg. — Assem blée générale jubilaire (25e anni

versaire) de la Société Internationale d’IIistoire de la Phar
macie, du 13 au 16 septembre 1951. — Coïncidera avec le 
Congrès des Pharmaciens autrichiens, et. avec une Expo
sition de Pharmacie. Pour informations, écrire au prési
dent de la Société, Prof. Dr. J. A. Ilafliger, 7 Reckenbühl- 
slrasse, Lucerne, Suisse, ou au président du groupe autri
chien de la Société, Prof. Dr. Otto Zckert, 7 Weyrgassc, 
Vienne, III, Autriche.

DANEMARK

Copenhague. — VIF Assem blée générale de l'Union In
ternationale de Physique pure et appliquée, du 11 au 
14 juillet 1951. — Secrétariat : Professeur P. Fleury, Secré
taire général, 3, boulevard Pasteur, Paris (15e).

El RE

Dublin. — Un sym posium  sur « La chimiothérapie et 
la tuberculose », organisé par le Médical Research Council 
of Ireland, aura lieu à Trinity Collège, à Dublin, du 10 au 
15 juillet.

FRANCE

Paris. — XIIF Congrès International de Médecine et de 
Pharmacia m ilitaires, 17-23 juin 1951. — Secrétariat : 
Section Technique du Service de Santé, 8 bis, rue des 
Récollets, Paris (10e).

A l’occasion du Centenaire de la m ort de Dagucrre, le 
Conservatoire National des Arts et Métiers organise une 
série de conférences, à partir du 15 mai, chaque mardi et 
chaque vendredi, jusqu’au 3 juillet. Au programme, figu
rent les conférences suivantes : M. Huguenard, La décou
verte de la photographie cl son évolution ; M. Jean Pain- 
levé, L ’invention du cinéma ; puis divers spécialistes trai
teront des thèmes ci-après : La photographie et l’imprime
rie ; La sensibilité photographique, de Daguerre à nos 
jours ; Les industries photographiques françaises ; Les 
applications scientifiques de la photographie; La photogra
phie et l’étude de la nature ; La photographie en cou
leurs ; La photomicrographie ; La photographie et l’astro
nomie ; Le rôle de la photographie dans l’établissement des 
plans et des cartes; Les optiques photographiques; La 
photographie au service de l’histoire ; La photographie 
judiciaire.
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1" Salon de la Chimie, organisé par « Chimie et Indus
trie », au Palais du Congrès, Porte de Versailles, le 22 no
vembre. En même temps se tiendront la VHP Exposition 
de Matériel de Laboratoire et d’Appareils de Contrôle indus
triel, et le XXIV* Congrès International de Chimie Indus
trielle.

— Union scientifique continentale du Verre, journées 
d'études, 7 septembre.

Marseille. — Congrès du Froid tropical, 1, 2 et 3 octo
bre 1951, Palais de la Bourse. — Organisé par la Cham
bre de Commerce de Marseille et l’Institut Colonial.

Ce Congrès se propose deux buts : sur le plan scienti
fique, étudier les problèmes techniques posés par les ins
tallations de froid et d’air conditionné, dans les pays tro
picaux et subtropicaux, et sur le plan économique, 
établir l’inventaire des installations existant déjà ainsi que 
leurs projets d’extension.

Au programme figurent les questions ci-après :
I. Production du froid. 1° Installations frigorifiques ; 2“ 

Inventaire des installations : a) par pays ; b) par nature ; 
3" Inventaire des installations frigorifiques mobiles au 
moyen de transport sous régime du froid; 4° Les réali
sations en perspectives. II. Application du froid aux denrées 
périssables : 1° Etude des facteurs qui conditionnent 
l’application du froid ; 2° Entrée du produit sous régime 
du froid ; 3° Stockage : a) produits réfrigérés ; b) produits 
congelés; 4° Transport; 5° Distribution; 6° Le retour à 
la température ambiante. III. Le conditionnement de l’air.

GRANDE-BRETAGNE

Londres. — Exposition des Expositions (1er mai-29 sep
tembre 1951. — Organisée par la Royal Society of Arts, dans 
ses locaux, John Adam Street, Adelphi, Londres, W.C.2, 
pour commémorer la Grande Exposition de 1851. A été 
inaugurée le 1er mai, anniversaire de cette dernière, par 
la Princesse Elisabeth, Présidente de la Société.

— Sous les auspices de la Wellcome Research Institution 
a été inaugurée, le 8 mai, par Sir Iloward Florey, une 
exposition sur L’IIistoire de la Pharmacie ; elle durera 
jusqu’au 28 septembre.

British Plastics Exhibition and Convention, à l’Olympia, 
du 6 au 10 juin 1951. — Destinée primitivement aux indus
triels, l’Exposition sera également ouverte au public, 
l’après-midi. Il y aura environ 100 exposants, et les stands 
occuperont une superficie de près d’un hectare.

Les articles exposés, limités au Commonwealth britan
nique, seront divisés en trois sections : matières plastiques, 
articles manufacturés, outillage. Cette Exposition est orga
nisée avec le concours de la British Plastics Federation, 
Par la revue British P lastics; quant au Congrès, il est 
organisé par un comité représentant le groupement sus
nommé, le Plastics Institute et le Groupement des Plasti
ques et des Polymères de la Society of Chemical Industry.

Troisième Cadman Memorial Lecture de Vlnstitute of 
Petroleum. —- Cette conférence sera faite le 21 juin, à la 
Royal Institution, 21, Albemarle Street, London, W.I., par 
le Dr. Bnbert E. Wilson ; elle aura pour sujet « La direc
tion et la recherche dans l’industrie du pétrole ». A la fin 
de sa conférence, le Dr Wilson, qui est président de la 
Standard Oil Cranpany (Indiana), recevra la médaille Cad
man.

Chimie et Industrie 10
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Exposition privée ile la firm e Thomas De la Rue and 
Co, Ltd (2-19 juillet 1931). — Cette maison exposera scs 
produits au siège de la Royal Society of Paînlers in Water 
Colours, Conduct Street, London, W .l. Les objets exposes 
se rapporteront à l’impression de papiers-valeurs, a la 
papeterie, aux plastiques et à l’industrie du gaz. Bon nom
bre d’objets exposés proviendront du musée de celte firme, 
tandis que d’autres avaient déjà figuré à la Grande Exposi
tion de 1851, alors que cette entreprise comptait quarante 
ans d’existence. Les visiteurs seront admis sur invitation.

XXXIVe session plénière de la Commission perm anente 
internationale de l’Acétylène, de la Soudure  ̂autogène et 
des Industries qui s’y  rattachent (12 et 13 juillet i951).

Sym posium  sur le Mélange et TAgitation en m ilieux  
liquides, 17 juillet 1931, à la Royal Institution, 21, Albe- 
marle St., London, W .l, sous les auspices de l’Institution 
of Chemical Engineers.

Au programme figurent les communications ci-après :
D.M. Newitt, Évolution récente de la théorie et de la pra
tique de l’agitation et du mélange; R.A.A. Taylor, Le 
mélange du charbon avec des liquides ; Brian N. Reavell, 
xispects pratiques du mélange et de l’agitation des liqui
des ; F. II. Garner et A.II.P. Skelland, Le mélange des 
liquides 'entre eux, au point de vue de l'influence qu’exerce 
la circulation interne dans les gouttelettes ; II. Fossett, 
L ’action de jets libres dans le mélange des liquides ; A. E. 
Dodd, Sur certains facteurs qui interviendront dans les 
processus de mélange dans l’industrie céramique.

Secrétariat : L.O. Newton, lion. Secrelary, Institution 
of Chemical Engineers, 56 Victoria Street, Westminster, 
London S-W.l.

LXX” Congrès annuel de la Society of Chemical Induslry, 
9-13 juillet 1931, Royal Collège of Science, Impérial Insti- 
lute Road, South-Kcnsington, S.W.7.

Ophthalmic Oplical Exhibition, 16-20 juilet 1931, Royal 
HorticulLural Society, Greycoal and Elverton Streels, Lon
don S.W .l.

Sym posium  sur le Traitement, mécanique des Minerais. 
Organisé par l’Institution of Mining and Metallurgy. Aura 
lieu les 23 et 24 septembre 1931, à l’Imperial Collège of 
Science and Technology, South Kensington, Londres 
S AV. 7. Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétaire 
de l’Institution, Salisburv Ilouse, Finsbury-Circus, London,
E.C.E.

Oxford. — 1" Congrès International de Chimie Ana
lytique, 1er juillet 1951.

ITALIE

Rome. — XIV• Assem blée générale de la Fédération 
Internationale Pharmaceutique, 23-29 septembre 1951.

Pour informations, s’adresser au Secrétaire, Dr. V. Gallo, 
Viale Umbria, 22, Milan, ou au Dr. C.O. Bicrman, Secré
taire général de F.I.R., Rotterdam Rijweg 42,, Overschic 
(Hollande).

Venise et Milan. — V“ Congrès national de T Association 
Italienne de Métallurgie, 16-20 septembre (Venise) et 
21 septembre (Milan). Il aura lieu en même temps et 
dans les mêmes locaux que le Congrès ¿ ’Automne de l’Ins- 
titulc of Metals.

Pour informations, s’adresser à l’Associazione Ilaliana di 
Melallurgia, Via S. Paolo, 10, Milano, et à The Institute 
of Metals, 4 Grosvenor Gardcn, London, S.W .l.

rAYS-DAS

Relit. — A l’occasion de l’inauguration de scs nouveaux 
locaux la Rubberstichting organise un Sym posium  
International sur l’Usure des Matériaux en Caoutchouc, 
qui aura lieu les 14 et 15 novembre 1931. Il sera rendu 
compte des communications dans la revue anglaise Engi
neering, et ces notices seront ensuite réunies sous forme 
d’un volume consacré au Symposium. Dès à présent, les 
organisateurs sont assurés du concours de plusieurs spé
cialistes des Pay-Bas, de Grande-Bretagne et des Elats-

Pour renseigncm'eiUs, s’adresser au Dr. Ir.R. Ilouwink, 
président, ou au Dr. II.C.J. de Decker, secrétaire, Rub
ber Stichting, Postbox 66, Défit, Hollande.

La Haye. — V’ Congrès de l’Association International du  
Film scientifique aura lieu du 15 au 22 septembre 1951, 
au Musée communal de La Haye. Au programme figure
ront des discussions sur les films médicaux, de recherches, 
techniques et industriels, de même qu’un « Festival des 
Films scientifiques ».

PORTUGAL

Lisbonne. — A" Congrès International de Médecine du 
Travail. 9-15 septembre 1931. Secrétariat : Serviço de Ile- 
laçaoes Internacionais, Instituto Nacional do Trabalho, 
Praça do Comercio, Lisboa.

SUISSE

Berne. — U p Réunion du Comité International de Ther
modynam ique et de Cinétique Electrochimique (C. I. T. 
C. E.), du 6 au 10 août 1951, à l’Université de Berne. Au 
programme figurent les sujets suivants : 1° comporte
ment électrochimique des métaux et des mélallo'ides ; 
atlas d’équilibres électrochimiques ; courbes de polarisa
tion ; couche double électrique; 2° applications diverses : 
corrosion, chimie générale et chimie analytique, etc. ; 3 
nomenclature et définitions électrochimiques.

Pour renseignements, s’adresser au Secrétaire du Co
mité, M. Pourbaix, Université Libre de Bruxelles,̂  Labora
toire de Physico-Chimie appliquée, 50, avenue F.-D.-Roo- 
sevelt, Bruxelles.

Genève. — La XXXIVe Conférence Internationale du 
Travail se tiendra du 6 au 30 juin.

UNION SUD-AFRICAINE

Capetown. — Commission Internationale de la Chasse à 
la Baleine (23 juillet).

Nous signalons à nos lecteurs une nouvelle publication 
spécialement consacrée à tout ce qui concerne les foires 
françaises et étrangères, expositions et salons : La Revue 
de l’Exposant (rédaction et publicité : 14, rue dé Brunei, 
Paris (17”), Tél. Elo. 05-50). Le premier numéro est sorti 
en avril dernier. .

Celte revue offre au lecteur des notices sur les foires 
commerciales ou industrielles, expositions, etc., ayant lieu 
aussi bien à l’étranger qu’en France. On y trouvera égale
ment des conseils pratiques sur l’organisation de ce genre 
de manifestations, ainsi qu’un calendrier des foires, expo
sitions, salons, etc., qui doivent avoir lieu dans le courant 
de l’année.
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IN F O R M A T IO N S CHIMIE &
INDUSTRIE

Nom Bénéfice réalisé
de l’entreprise en 1950 en 1949

%  L  I  Etablissements Kuhlmann.........  349.716.538 247.538.984
Etains de Tekkah   36.093.710 »

^  Française des Glycérines  45.178.000 29.647.000
Hauts Fourneaux de Chasse  39.566-000 »
Ilévcas de Tayninh Piastres 8.512.574 2.132.164
Kali Sainte-Thérèse..................  197.595.874 170.000.565
Le Comptoir Linier ................. 206.881.631 99-155.000
Lincrusla-Walton et Loreid réu-

nis ..................................... 768.317 6.907.000
Nom Bénéfice réalisé Marocaine de Mines et de Pro

de l’entreprise en 1950 en 1919 duits chimiques.................... 48.164.119 38.601.464
Mines de Douaria....................... 19.656.868 39.010.385Aciéries de Champagnole___Fr. 48.884.694 59.049.086 Mines de Fer de Segré........... 178.218 27.014.148Air Liquide ............................ 853.046.146 813.376.000 912.928Mines d’Or de Lilcho................ 1.853.733

Anciennes Salines domaniales de Nobel française ......................l’Est ..................................... 6.510.276 4.101.650 57.191.000 49.626.000

Bozel-Malélra ........................... 174.126.314 137.812.798 Office Chérifien des Phosphates. 6.144.479.421 »

Brasseries de la Meuse............ 30.012.114 » Omnium Français des Pétroles.. 110.715.90S 79.146.733

Brasseries et Malleries Molle- Papeteries de France................ 80.648-765 98-834.831
Cordonnier ........................... 30.326.076 29.965.000 Pechelbronn S.A.E.M................. 104.063.840 »

Chaux et Ciments du Languedoc. 25.340.568 » Parfumerie et Savonnerie Gilot.. 108.304 79.877
Ciments Français ................... 130.227.733 99.610.829 Plantations de Kratie................ 3.580.107 »
Compagnie des Mines de Iluaron. 331.578.947 186.105.000 Quartz et Silice....................... 9.813.469 »
Compagnie Générale des Fours 58.562.067 i> Ripolin.................................... 50.000.000 34.000.000
Compagnie Générale des Vins du Saint-Gobain ........................... 485.492.534 311-445.886

Midi et d’Algérie .................. 17.712.49S 22.052.028 Saint-Raphaël ........................... 664.666.764 942.391.822
Compagnie Générale du Duralu Société Anonyme des Verreries

min et du Cuivre (CEGEDUR) 175.180.477 144.388.535 à Bouteilles du Nord............. 31.546.672 »
Compagnie Industrielle, Minière Société Chimique de la Route.. 35.221.405 28.154.412

et Chimique ......................... 49.760.272 23.337.511 Société d’Eleclro-Chimic, d’Elcc
Compagnie Marocaine de Métaux tro-Métallurgie et des Aciéries

et d’Entreprise (COMAMETO). 18.539.739 17.282.737 électriques d’Ugine................ 301.039.127 »
Compagnie universelle d’Acéty- Slô des Cim. de l’A.O.F. C.F.A. 18.383.860 »

lène eL d’Elcctro-Métallurgie.. 38.493.306 40.457.308 Société des Mines de Bitume et
Consortium de Produits chimi d’Asphaltes du Centre........... 55.466.364 75.388.000

ques et de Synthèse............... 20.827.109 » Société des Verreries Paul Lau
Coly S. A................................ 68.238.82.0 58.625.170 rent et L. Anjou................... 59.963.395 »
Cusenicr .................................. 55.734.496 38.575.427 Société Normande de Produits
Distilleries de la Suzc............. 226.491.589 150.237.675 chimiques ............................ 8.287.992 4.978.562
Distilleries de l’Indochine......... 275.174.154 196.105.298 Société Rhône-Poulenc............... 896.552.200 605.780.227
Distilleries réunies de Bretagne Source Perrier ....................... 170.000.000 90.372.293

cl de Normandie................. 241.000.000 173.000.000 Usines D io r............................. 600.082 280.000
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C O U R S
A U  25 M A I  1951

Cours de quelques produits chimiques recueillis et communiqués à titre indicatif p a r le  C EN T R E  D ’ÉTU D ES 
& D ’A C T IO N  ÉC O N O M IQ U ES D ES IN D USTR IES &  C O M M ERC ES CH IM IQ UES, 23, avenue d ’Iéna - PAR IS (16e)

C e s  r e n s e ig n e m e n t s  n 'e n g a g e n t  p a s  la  r e s p o n s a b i l i t é  d e  « C h im ie  e t  I n d u s t r ie »  n i  c e l le  d u  C e n t r e  d ’ É tu d e s .
? ■ —

N « P R O D U IT S  C H IM IQ U E S F R A N C S N»< P R O D U IT S  C H IM IQ U E S F R A N C S

1 ACETONE (le kilog nu, départ usine par 10 ton-
105 »

15 OXYDES DE PLOMB (minium, litharge), qualité 
courante (le kilog, sur wagon départ usine par

182 » 

167 »
2 ALCOOL BUTYLIQUE (Butanol) (le kilog nu, 

départ usine par 10 tonnes). Taxes non com-
232 29

16
10 tonnes). Taxes comprises ..............................

PHENOL de synthèse à 100 %  (le kilog nu, départ 
usine par 1 tonne). Taxes non comprises ---

3 AMMONITRATE contenant 20 %  d’azote pour 
usage agricole (le kg d’N, vrac, franco gare
par 20 tonnes). Taxes non comprises................

ANHYDRIDE PHTALIQUE distillé (le kilog nu, 
départ usine par 5 tonnes). Taxes non com-

82 60
17 PHOSPHATE TRISODIQUE cristallisé (les 100 ki

logs, nu, départ usine par 10 tonnes). Taxes
3.500 »

4

148 50
18 POTASSE caustique solide 88-92 %  coulée (les 

100 kilogs, sur wagon franco, par 10 tonnes). 6.104 » 

202 »

5 BICHROMATE DE SOUDE cristallisé (le kilog, sur 
wagon départ usine par 20 tonnes). Taxes non

96 88
19

Taxes non comprises .........................................
POUDRE A MOULER PHEN0PLASTE (le kilog 

nu, franco gare par 5 tofines). Taxes non coin-

6 BLANC DE ZINC cachet rouge n ° 1 (les 100 kilogs, 
logé sur wagon départ par 10 tonnes. Taxes non

14.700 »
20 SOUDE caustique ou électrolytique, coulée 97- 

98 %  NaOH (les 100 kilogs, sur wagon départ 
usine, par 10 tonnes). Taxes non comprises....

SOUFRE sublimé ou Fleur de Soufre (les 100 ki
logs, départ usine par wagon, nu, par 5 tonnes).

2.002 » 

4.046 »

7

8

BORAX granulé (la tonne, nu, départ usine par
20 tonnes). Taxes non comprises ...................

CARBONATE DE SOUDE 98-100 %  après dessicca
tion (les 100 kilogs départ usine sur wagon,
par 10 tonnes). Taxes non comprises ............

CHLORE liquide (le kilog, pris au robinet, par
10 tonnes). Taxes non comprises ...................

ENGRAIS COMPOSE minéral, formule 9.9.9. (les 
100 kilogs, franco sur wagon, vrac, par 20 ton-

33.200 » 21

9
942 » 

31 14
22 SULFATE D’AMMONIAQUE pour usage agricole 

contenant 20,6 %  d’azote (le kg d’N, vrac, 
Iranco gare, par 20 tonnes). Taxes non com- 92 4610

1.934 » 23 SULFATE DE CUIVRE cristaux (le kilog, sur 
wagon iranco, par 10 tonnes). Taxes non com-

11 FILM  CINE positif cellulo, largeur 32 mm., 
n ° 1.301 (le mètre linéaire, départ usine). Taxes

70 35

20 15 24 SULFATE DE POTASSE 48 %  (la tonne sur wa
gon départ usine par 20 tonnes). Taxes non

12 METHAN0L (alcool méthylique) de synthèse ou 13.080 »
de carbonisation (le kilog nu, départ usine par 56 15 25 SULFURE DE CARBONE (les 100 kilogs, sur wa

gon-citerne vendeur, franco, pour textiles arti-13 NITRATE D’AMMONIAQUE pour usage agricole 
contenant 34,5 %  d’azote (le kg d’N, vrac, 
franco gare, par 20 tonnes). Taxes non com-

8.008 »

76 09 26 SUPERPHOSPHATE minéral do chaux dosant 
16 %  d’acide phosphorique soluble à l ’eau et 
au citrate d’ammoniaque (les 100 kilogs, franco 
gare sur wagon, vrac, par 20 tonnes). Taxes14 NITRATE DE CHAUX pour usage agricole conte

nant 15,5 %  d'azote (le kg d’N, vrac, franco 
gare, par 20 tonnes). Taxes non comprises--- 111 87 751 »

MÉTAUX LÉG ERS
P rix  de base au 26 avril 1951. (ll.O .S .P .)

(Cours communiqués par le Centre de Distribution de 
l’Aluminium et des Alliages légers, 61, avenue brank- 
lin-ü.-ltoosevelt, Paris (8"). Taxes 14,5 et 1 %  com
prises.)

ALUMINIUM 99 % , tôles 1 X  2 m., ćp. 1 mm., le kilog.
BARRE RONDE de 400 et 500 mm do largeur en 10/10.
ALLIAGE A.U, 4 G :

Tôle 1 x  2 m., ćp. 1,5 mm., le kilog.......................

311 70 
350 50

456 40

MÉTAUX NON FERREUX
Cours au 11 juin  1951.

(Cours communiqués par les Courtiers de marchandises 
assermentés au Tribunal de Commerce de la Seine.) 

Prix  aux 100 kilogs sur wagon dép. usine productrice 
lise. 4,5 %  comptant.

CUIVRE électrolytique :
L e s  100 k g .

28.501 50 
28.381 30625 30

ALLIAGE A.G, 3 : 440 30 130.247 »1 Ole 1 X  <“ ni., cp. miii., jvuu0....... .
Tube diam. 45 à 80 mm., ép. 2 à 5 mm., le kilog.. 598 » 16.233 50

ALLIAGE A.G. 5 : 467 90 ZINC
’

644 70 19.149 30
9(1 AU6 70

S U IF  (Cours au 25 avril 1951.)
INDIGENE A L ’ACIDE : 43 1/2, 1/2 %  pour humid

HiXiia pur, eieciroiyiique /o ............................
ANTIMOINE r é u n i e  99 %  en nains............................... 55.763 80

SUIF 371.759 »
et imp. Franco-Paris, nu, taxes en sus, les 100 kilogs 13.500 »
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LA VÉGÉTATION inépuisab le  d e s  océan s  au 
service de VOTRE industrie

S

T E X T I L E S  
P A R F U M E R I E S  
S A V O N N E R I E S  
PAPIERS C O U C H ÉS 
LATEX . CAOUTCHOUC 
T A N N E R IE S  ET C U IR S  
P E IN T U R E S  ET C O LLES  
P R O D U IT S  D ' E N T R E T I E N  
C ÉR A M IQ U ES  .  ÉM AILLER IES 
PRO D U ITS PH A RM A C EU T IQ U ES 

ET
I N D U S T R I E S  C H I M I Q U E S

Dans les diverses 
ap p lica tio n s  de 
ces in d u s tr ie s , 
n o s  q u a l i t é s  
alignâtes en poudre 
sont employées comme agents 
de stabilisation, de suspension, 
de p ro te c t io n , d 'ém u ls ion  
com m e agent s  é p a is s is s a n t  
collant, dispersant, producteur 
de gels, producteurs de films. 

•
Échanti l lon s  et docum en ta tion  

sur d e m a n d e

A L G I N A T E  M A T O N  F r è r e s  ■ s  a .
S \6 t RUE DE NAPIES^ ♦ PARlS,VHi* • \ T é b EURO PE 53-06 et 59-48
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CARBOXYMETHYLŒLLULOSES 
de fabrication française

Ethers Cellulosiques solubles dans l'eau 
Colloïdes protecteurs 

Epaississants - liants - gélifiants 
Stabilisateurs d'émulsions 

Agents de suspension pour :

0  E n co lla g e  d e s  te x tile s  - A p p rê ts .

9  P â tes d 'im p re ss io n .

9  In d u str ie s C h im iques e t P ha rm aceu tiqu es. 

9  P rod u its  d 'e n tre t ie n .

Société NOVACEL
6, rue Paul-Baudry, PARIS-8* - BAL. 64-00
U N I O N  C H I M I Q U E  B E L G E :  61, A v e n u e  L o u i s e  ■ B R U X E L L E S

ÉTABLISSEMENTS
A N D R E  C A R L I E R

Ingénieurs E P C 
SPÉCIALISES DEPUIS 1923 

46, rue Vercingciorix. PARIS ( 1 4 ) 
Téléphone : SUF 27-39 
.Agent : C. CACARIÉ 

7, place Maréchal-Pélain - LYON

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

SU RPRESSEU RSJOMPRESSEURS
R.C. LV O  NS.A.R.L CAPITAL!

15.000.000 B. 6354

Tfl.PARM.72-r5 U V 'O  N  USINE »BUREAUX
TÉLËG : POCOMILS-LYON 177.179, Rîi D'HEYRIEUX

EXTRACTEURS POMPESaVIDE

GHEMIE-INGENIEUR TEGHNIK
Revue mensuelle consacrée au développement 
technique et économique de l’industrie 

allemande et mondiale

APPARE ILS ,  PROCÉDÉS  
& MATÉRIAUX NOUVEAUX 

TECHNIQUE CHIMIQUE A  L'USINE 
ET AU L A B O R A T O IR E  

APPAREILS DE MESURES ET DE CONTROLE 

C O U R S  DES PRODUITS  
CHIMIQUES en ALLEMAGNE

Spécimen sur demande

VERLAG  CHEM IE G.m.b.H.
Weinheim/Bergsfrasse

(ALLEMAGNE)

RÉACTIFS ORGANIQUES 
POUR L'ANALYSE 
LA RECHERCHE

ACIDE RUBÉANIQUE • « BENZOINOXIME 
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE 

CACOTHÉLINE • « DIPYRIDIL
DIPHÉNYLAMlNESULFONATEde BARYUM 

ORTHO-PHÉNANTHROLINE 
RHODIZONATE DE POTASSIUM 

NITRON • XANTHYDROL

MATIÈRES PREMIÈRES POUR L’INDUSTRIE
C atalogue sur. dem an de

L A B O R A T O I R E S  du BOIS de B O U L O G N E
. 33, Rue Voltaire, PÙTEÀUX " L

Téléphone: ION. 13-60



U J r o ic t ta iie s  ë t  V e c A ta c le h S  c i v v f t e  d is fv o s iîio w

29, RUE E. Z O L A
T EL .: C H A h le u o u r o  32-02

S E IN E  E T  O ISE

C O N S O R T IU M  D E  PR O D U IT S  C H IM IQ U E S  ET  D E  S Y N T H È S E

S. A. CAPITAL 235 MILLIONS de FRANCS

G E Q U A R T Y L S
SELS  D ’AMMONIUMS QUATERNAIRES 

POLYVALENTS ou SPÉCIAUX
D E S I N F E C T I O N

A S S A I N I S S E M E N T  

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

L U T T E  C O N T R E  L E S  M O I S I S S U R E S

Ces alliés économiques sont au service de 
vos P R O C É D É S  et de vos M A R Q U E S .

D IV IS IO N  S Y N T H È S E

Acétal Diéthylique du
AMYLPHËNOXYACÉTALDÉHYDE

Aspect liquide huileux, {aune paille.
Odeur inodore.
P. M. 280.
P. E. 130-140° C  sous 1 mm. de mercure.
d 242 0,963.
n d 1,489.

Livraison immédiate aux Laboratoires de Recherches

S A I N T - G O B A I N
DÉPARTEMENT DES PRODUITS ORGANIQUES
I b i s ,  P l a c e  d e s  S a u s s a i e s ,  P A R I S  ( V I I I e ) • T é l .  A n jo u  21-62 o u  A n jo u  58-62
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C H A U D R O N N E R I E
ÉTUDE ET CONSTRUCTION DE 

tous A P P A R E IL S  pour l'Industrie CH IM IQUE 
en Acier, Cuivre, Aluminium, Fonte, Aciers inoxydables 

Spécialité pour l'ÉBO N ITA G E

GROSSE' ET MOYENNE CONSTRUCTION rivée ou soudée 
Autoclaves, Monte-jus Mélangeurs, Échangeurs Épurateurs, 
Chaudières et colonnes de distillation, Citernes, Containers, etc.

C. L E S P I N A S S E
19 à 23, rue Edouard-Nîeuport, 
L Y O N  (V I 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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
après liquidation judiciaire de la Société 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE APPLIQUÉE LABIOS

IMPORTANT MATÉRIEL
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

ET ,

INSTALLATIONS DE DISTILLATION SOUS VIDE
Cuves, Grignards, Évaporateurs, Filtres,
Essoreuse ROBATEL, Pompes à vide. 
Mélangeurs, Presse à comprimés, Tur
bines, Etuves électriques, Machines de 
condi t i onnement  automat ique 
WIERZBIŃSKI, Groupe frigorifique

MATÉRIEL DE LABORATOIRE
PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES, etc.

à VIERZON, route de Foecy (U sine P .I.C .A .)
Le dimanche 8 Juillet 1951 à 9 heures
Me AUSSUDRE, Huissier à Vierzon (Cher)

26, rue de la  R é p u b liq u e

Notice détaillée sur demande

M A N U F A C T U R E S  D E  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  DU N O R D

ETABLISSEMENTS KUHLMÂNN
FONDÉS EN 1825

S O C I É T É  A N O N Y M ' E  AU C AP I T A L  DE 2.745.000.000 F R A N C S  
S I ÈGE  S O C I A L :  I I .  RUE  DE LA B A U M E  — PAR I S  ( V I I I e)

L A B O R A T O I R E S  D E  R E C H E R C H E S  E T  D ’ A P P L I C A T I O N S

PRODUITS CHIMIQUES 
INDUSTRIELS

Acides industriels et purs - Sulfates - Produits sulfites - Sili
cates et Fluosilicates - Soude et Potasse - Chlore, hypochlo
rites, Chlorures - Tétrachlorure et Sulfure de carbone - Sul
fure de sodium - Carbure de calcium - Produits barytiques - 
Ammoniac et sels ammoniacaux techniques - Sels de chrome - 
Phosphates disodique et trisodique - Oxydes et sels de cobalt 
Cérium et Ferro-Cérium - Ferro-alliages - Brome et dérivés - 
Xanthates - Benzidine - Produits de carbonisation - Produits 
des os.

ENGRAIS ET PRODUITS 
PO U R L ’A G R IC U L T U R E

Engrais phosphatés, azotés - Engrais complets, granulés - 
Insecticides (arséniates de chau* et de plomb, H CH) - 
Anticryptogamiques (sulfate de cuivre, soufres).

PRODUITS DE SYN TH ÈSE
Alcools gras : amylique, octylîque, duodicylique, etc - Ethylène 
et Propylène glycols - Oxydes d'éthylène et de propylène - 
Ethanolamines et Propanolamines - Dichloréthane - Dioxane - 
Emlcanols - Chlorure d'éthyle - Essence synthétique • Gas-oil - 
Butane - Propane - Cîres - Solvants - Huiles de graissage - 
Aryl-Alkyl - Carboxyméthyceliulose.

DEPARTEMENT D ES PRODUITS 
C H I M I Q U E S  O R G A N I Q U E S

Résines glycérophtaliques et formophénoliques, maléïques et 
d’urée - Colle caurite - Poudres à mouler : Pollopas - Tanins 
synthétiques î Synektans - Phénol, Anhydride phtaliquo, 
Paradichlorobenzène, etc. - Produits auxiliaires industriels - 
Produits R. A. L. purs pour laboratoires et usages pharma
ceutiques.

RAYONNE ET FIBRANNE V IS C O SE

02875199
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P e t i t e s  A n n o n c e s

Demandes d'emploi : 80 fr. la ligne.
Toutes autres rubriques : 175 fr. la ligne.

Supplément de 150 francs par annonce en cas de domiciliation à la Revue

•

DEMANDES D'EMPLOIS

J. F. Doct. Sciences, 4 ans rech. chim. 
org. (synt.) cherch. sît. Ing. chim. Ecrire 
Mme BLANCHET, 40, rue Rochechouart, 
Paris (9°) qui transmettra.

Spécialiste antioxygènes donnerait con
seils pour stabilis. prod. organiques. Ecrire 
sous n° 2880 à la Revue qui transmettra.

Ing. org. 32 ans, expér. applic. et mises 
au point rel. à mat. plast. détergents, ind. 
alim. et probl. emballage, conn. anglais, al
lemand, ch. sit. avenir prêt. Nord, Est ou 
Centre. Ecrire sous n° 2890 à la Revue qui 
transmettra.

Ingénieur chimiste 29 ans connaissant 
matériel et fabric. caout. et mat. plast. or
ganisation travail, cherche poste labora
toire ou fabrication. Ecrire sous n° 2892 à 
la Revue qui transmettra.

Ingénieur chimiste 29 ans, marié, 2 a. 
indus, ayant monté laborat. et org. service, 
angl., all., ital., dess. indus, notions O.S.T., 
actif, aim. respons. ch. sit. aven. Ecrire 
sous n° 2893 à la Revue qui transmettra.

CHIMISTE form. ing. CNAM, 10 ans 
pratique, très bonnes conn. électrochimie, 
électricité, métallurgie, désire trouver si
tuation stable. Ecrire sous n° 2894 à la 
Revue qui transmettra.

Chef de comptabilité générale, C.S. dipl. 
Etat et E.N.O.E.S. long, expér. organ, contr. 
et direction financ. et indus, de Stés im
port. libre de suite. Poste de direction pre
mier plan. Paris ou banlieue N. de prêt. 
Ecrire sous n° 2895 à la Revue qui trans
mettra.

Jeun. Men. chim. diplés. et sec. anql., 
ail., 3 ans prat. lab. recherches et anal., 
cherche empl. Paris ou Prov., accepterait 
un seul empl. disp. Ecrire è M. Chimer, 
10. av. Ste-Marie, SAINT-MANDE (Seine).

INGENIEUR CHIMISTE, 20 a. prat. Cé
ramique fine et PRODUITS REFRACTAI- 
RES, rech. pr. rais, famille situât, ds un 
centre INDUSTR. CERAMIQUE, VERRERIE, 
EMAILLERIE ou PRODUITS CHIMIQUES. 
Réf. sér. Ecrire n” 83.778 Confesse Publi
cité 8, sq. Dordogne, Paris, 17” q. transm.

OFFRES D'EMPLOIS

Sté Paris, ch. collab. connaissant marché 
prod. chim. Ecrire sous n° 2896 à la Revue 
qui transmettra.

INGENIEUR CHIMISTE expérim. est 
dem. pr fabrique cellulose et papiers Sud- 
Est. Logement assuré. Ecrire n° 6905 Agence 
MAILLE, 7, rue des Italiens, Paris (9°).

Recherche pour situation avenir à l'étran
ger I ingénieur chimiste et I technicien 
spécialisé ayant pratique fabrication sul
fure carbone. Ecrire avec curriculum Gou- 
tail, 68, quai Blériot, Paris.

LES FILES DE CALAIS, Usine de Pont- 
du-Leu, près Calais, produisant rayonne et 
fibranne, recherche (aunes ingénieurs qua
lifiés, mécaniciens ou chimistes, pour en
tretien, fabrication et recherches, 20 à 
à 30 ans libérés service militaire.

Adresser demande directement avec cur
riculum vitae et références.

Voir su ite  page X L IX

BONNET • VILLEFRANCHE s/-Saône (Rhône) ̂ « * § 0  
BUREAU à PARIS : 67. Bd Begumôrchois-ARC. 03-35 "

P o m p e s  P F Y F F E R
24, rue de Milan, PARIS (9e) Tél. : TRINITÉ 44-34 à 44-36

= LA LA V E DE V O LV IC  -
FOURNITURES SPÉCIALES

pour usines des produits chimiques et d'engrais 
Tours de glovers et de Gay-Lussac - Tours dénitrantes 

Colonnes de condensation et tuyaux de conduite pour CLH 
Couvercles de cornues à N 03H

BACS EN UNE OU PLUSIEURS PIÈCES
Poudre - Meules - Platines et segments divers pour papeteries

TRAVAUX EN TOUS GENRES

B. M O ïT Y  et ses  enfants
à VO LVIC  (Puy-de-Dôme) - Tél. : n° 5

MÉLANGEURS CYCLOREX

Indispensables pour la prépara
tion parfaite de tous mélanges 

à froid et à chaud

Lisez, utilisez nos

P ETITES  ANNONCES
S e rv ic e  publicité : 28, rue Sf-Dominique, PARIS (VIIe)

LI GNOSULFI TE
liquide en pâte en poudre

S TÉ L ’A V E B È N E  35 6is( rue d'Anjou - PARIS 8e
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P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  

B . D .  H .
La construction de la section de produits 
chimiques organiques de l’usine de Poole du 
B.D .H . Laboratory Chemicals Group, main
tenant terminée, permettra de placer à la 
disposition des chercheurs des laboratoires 
britanniques et étrangers une gamme plus 
large encore de produits chimiques organ
iques de qualité B.D .H . et fabriqués en 
Grande-Bretagne.

Elle permettra aussi de fournir nombreux 
de ces produits en grandes quantités pour 
satisfaire les demandes industrielles et autres.

B | |  | |  — la marque de qualité et.1/ . II. de service par excellence

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

P O O L E  E N G L A N D
C o n c e s s io n n a ire s  p o u r  ta  F r a n c e  e t tes C o lo n ie s

E ta b l is s e m e n ts  S c h m it t - J o u r  dan 
22 R u e  de la  T o u r e l le  

B o u lo g n e - su r- S e in e

SOCIÉTÉ BELGE DE L AZOTE
PRODUITS CHIMIQUES DU MARLY

Bd PIERCOT, LIÈGE (Belgique)

Établissements G. DEVINEAU
26, rue Lafaye+te —  PARIS-9e
- - - Téi : TAItbout 70-40 à 42 - -

SEPARATION - LAVAGE -  DECANTATION 
FILTRATION -  SECHAGE

R ' BLi\ Gre
,ÉCAriTAriO

? a y R A f l ° H
S EPARATEUR

• Iw I

iTE/*en t ° esboUES

DECANTEUR

S E C HE U R

FI ETRE
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(su ite )

OFFRES D’EMPLOIS

Demande Ingénieur adjoint à chef d'afe- 
lier entretien indus, chim. organique, 30 à 
40 ans. Ecrire : Direction Travaux, 9, av. 
George-V, Paris, 8*.

Sté Prod. chim. région DOUAI cherche 
chimiste au courant fabrication et recherche 
produits vétérinaires. Ecrire sous n° 2891 à 
la Revue qui transmettra.

PETITES  ANNONCES NEGOCIANT Prod. Chim., rech. accord 
avec Ingén. ou Techn. pour monter spécial 
Chim. ou Parach. ou prod. Nouv., discré
tion et ttes garanties. Ecrire sous n° 2897 
à la Revue qui transmettra.

DIVERS

INOXYDABLE 18/8 DISP.
Réservoirs diam. 2 m et 2,300 par 8 m 

et 9 m de long., grandes tôles 2 et 3 mm. 
HAZE, 174, rue Wazemmes, LILLE.

Distillations-rectifications à façon : puri
fication, récupération solvants souillés. 
Ecrire sous n° 2887 à la Revue qui trans
mettra.

Us. prod. chim. et pharm. porte Paris, 
labor. rech. fabric. nouv. à monter, seule 
ou en participation. Ecrire sous n° 2886 à 
la Revue qui transmettra.
EMBALLAGES MECANIQUES A VENDRE :

JERRYCANS type boc verseur fermet. à 
clapet ex-essence d'orig. 20 l„ dispositif 
plombage étaf neuf, quant. 3.000 (expédit. 
min. par 100). FUTS TYPE LEGER tare 
25 kilos, capac. 200/225 I., I voy. ex-huile 
comestible, garantis très bon état, toutes 
quantités.

S'adres. Ets OLIVIER GIULY, 43, rue 
Stanislas-Torrents, MARSEILLE ( B.-du-R.).

OFFRES ET DEMANDES DIVERSES

OFFICE NATIONAL INDULTRIEC DE L'AZOTE • TOULOUSE

S T A N D A R D  F R A N Ç A I S E  DES
82, avenue des Champs-Élysées, 82 
PARIS (8e) BAL. 46-24

PÉTROLES

SOLVANTS PLA ST IF IA N T S CAOUTCHOUCS
SYNTHÉTIQ UES

ESSENCES SPÉCIALES NUSO 90 BUTYL
SOLVANTS O XYGÉNÉS PARACRIL

W HITE SPIRIT VISTANEX
SOLVESSO 100 NUSO 55 S-POLYMERS

D ET ER G EN T

STANYL 
(Arylalkylsulfonate 

de soude)

D ép artem en t produits ch im iq u es  et caou tch ou cs de sy n th èse

DE MANŒUVRE

DI J ON
96. AVENUE VICTOR-HUGO 

P A R I S  
16. RUE OBERKAMPF . X I'

CH E V E  AU

ÉPURATION DES EAUX
INDUSTRIELLES ET RÉSIDUA1RES

Centrales - Cokeries - Usines à gaz - Métallurgie 
Industries chimiques - Divers

Procédés laboratoire Reignïer

F A C IM
55, rue La Boette - PARIS-Vllle 

TÉL. : ÉlY. 75-36

É V A P O R A T E URS
CONCENTRATION - CRISTALLISATION

COCHRANE
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, rue Castex, 9, PARIS-IVe — Téléphone : ARC 36-68



-  O R G A N I C O  -
Société Anonyme au Capital de 600.000.000 de Frs
38, Avenue Hoche, PARIS-8C - Tél. : WAG. 62-83 

Su  p er polyam îde
R I L S A N

poudre et Monofilament
D ÉRIVÉS DE L ’HUILE DE RICIN :

CE n a n t h o I 
A c i d e  u n d e c y l é n i q u e  
A c i d e  h e p t a n o ï q u e  
A l c o o l  h e p t y l î q u e  
H u i l e s  de  c r a c k i n g

C H E M I S C H E  F A B R I K  G R I E S H E I M
FRANCFORT-GRIESHEIM

Produits Intermédiaires 
Produits de Jlottation  
Produits contre la rouille 
P roduits d ég ra issa n ts  
Siccatifs -  Gaç rares 
P o t a s s i u m  m é t a l

S O L I G E N E S' 4

N a p h t é n a t e s  M é t a l l i q u e s

AGENT GÉNÉRAI
PERALTA, 60, r. de Richelieu - Pari$-2e

RICHELIEU 44-97

£ a  I l i & t a v i i e  d e  i D x w u n i e n t a t i & f i

a le plaisir de nous informer q u ’elle tient à votre disposition, 
en stock, la RÉÉDITION tant attendue de l ’important ouvrage de

Paul BAUD

TRAITÉ DE CHIMIE INDUSTRIELLE
4 e é d i t i o n  —  r e f o n d u e  e t  m i s e  à  j o u r  
3 v o lu m e s . —  3.072 p a g e s ....................... F rs. 17.600

Nous rappelons d ’autre part que nous sommes à votre dispo
sition pour vous fournir tous renseignements et prendre toute 
souscription à la nouvelle collection encyclopédique de chimie 
orqanique :

R. ROBINSON & E. H. RODD

CHEMISTRY of CARBON COMPOUNDS
5 v o lu m e s .    ............................................... F is .  36.000

CHERCHEURS - TECHNICIENS - INDUSTRIELS san s <arder ™ s  ° r d ,î s
LIBRAIRIE DE DOCUMENTATION _ __

C.C.P. 1573-86 S O P R O D O C   “ A l
28, rue Saint-Dominique - P A R I S  (7e)



répondent aux plus hautes exi
gences en ce qui concerne sécurité 
de marche, économie et possibilité Nos ingénieurs spécialistes sont à votre disposition.

de réglage. Ils sont construits pour 
lés plus grands débits et pour 
des pressions jusqu'à 1100 kg/cm 2.

L

S. A. d esU sines deConstructions M écaniques

EHRHARDT&SEHMER
SARREBRUCK

Du fait qu'il est isolé, le mécanisme, lui-même à l'abri de toute détériora
tion, ne peut contaminer le liquide traité.

Soupape normalisée à bridesSAUNDERS 
montrant la fermeture étanche réalisée 
grâce au diaphragme flexible renf rcé.

Les particules solides ou le gravier for
ment un sédiment sur la partie flexible 
et sont éliminés au cours de l'opération 
suivante.

S A U N D E R S  
VALVE  CO,  LTD

■ A M E M B R A N E

Œ i l i J ü l ü * « 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

FERMETURE ÉTANCHE

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

Les liquides même les plus difficiles à manier, seront traités avec efficacité 
t, si nécessaire, avec rapidité, par les Soupapes SAUNDERS.

On réussit à manipuler dans de bonnes conditions les acides, solvants 
our huiles minérales, boues, etc... grâce au diaphragme imperméable et 
exible, en munissant le corps de la soupape d'un revêtement de caoutchouc, 
e verre ou de plomb.
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LES M ÉTAUX PRÉC
DANS TOUTES L E U R S  APPLICATIO N S

Scientifiques et Industrielles

C o m p a g n ie  d es M ÉTAUX 'RÉCIEUX
Usine

Société Anonyme au Capital de 150.000.000 de francs
Siège Administratif et Commercial  ̂J

56, rue Turbigo, PARIS-3C f t 15, rue Dareau, PAR1S-I4C
TORbigo 87-96, 49-19 e t 54-30 PO Rt-Royal 01-51 et 01-S2

A dresse  télégraphique :  M EPRECO -PA RtS

A C H A T  - V E N T E  - A F F I N A G E  - T R A I T E M E N T S  S P É C I A U X

RAPIDASE S. A. R. L.
Capital : 72.000.000 do francs

15, rue des Comtesses
S E C L I N  ( N o r d )

R A P I D A S E  Désencollage- Encollage - Apprêts 
B A T IN A S E  - Confitage des peaux 
S E B A C O L  - Épilage 
S T E R O Z O L  - Antiseptique pour Tanneries

Em. ROUSSELLE
170, rue Pierre-Legrand, LILLE

— Téléphone : 310-06 —

Tous appareils pour 
produits chimiques

Broyeurs à marteaux oscillant
Broyeurs à cylindres 

Mélangeurs broyeurs 
Malaxeurs Délayeurs Pétrîsseurs 
Délayeurs rapides électriques 

Broyeurs à boulet

Société Anonyme des

M A T IÈ R E S  C O L O R A N T E S
ET

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

S A IN T - D E N IS
Capital : 221.000.000 de francs 

Usines : Saint-Denis et Bordeaux 
Siège Social : 69, rue de Miromesnil, Paris (8e)

•
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Aniline et Dérivés - Diphénylamine - Centralite 

•
PRODUITS SPÉCIAUX  

POUR L ’INDUSTRIE 
DU CAOUTCHOUC ET DU LATEX

Accélérateurs - Antioxygènes - Plastifiants 
•

CARBON-BLACK
•

INSECTICIDES ET FONGICIDES DE SY N T H È SE  
HEXACHLORODENZÈNE ■ CHLORDJNE

VALLOUREC
S O C l t T t  OE G E S T I O N  DES U S I N E S  A TUBES  DE ,
LA  SO C ltTt D E i TU BtS DE "  VALENCIENNES ET O tN A IN  *
ET DC LA  SO CltTt "  IO U V  R O IL .  M O N T B A R  D -A U L N O Y E  "

TUBES SO UDÉS  PAR  R A P P R O C H E M E N T  
TUBES SA N S  S O U D U R E  J U S Q U ' A  800 ™/m

•
COURBES SANS SOUDURE "  VALLOUREC "  

TUBES EN ACIERS SPÉCIAUX 
T U B E S  I N O X Y D A B L E S  

TUBES RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES

BOUTEILLES
e
ET RÉSERVOIRS

SERPENTINS - SURCHAUFFEURS 
O

D irection  G én éra le  e t S e rv ice  des Ventes

6, rue Daru, Paris ( 8 e) tél. :  CARnot 03-60
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C O N S T R U C T I O N S  M É C A N I Q U E S

LUMPP * Cle
FABRIQUE DE BONBONNES EMBALLÉES

Société à Responsabilité limitée au Capital de 13.200.000 francs 

28 12. Rue Jouffroy-d'Abbans, 12 R c  lyON
( 75-29 LYON-VAISE B. 7.224

Téléph. B.

Essoreuses - Pompes à vide poussé - Compresseurs d'air 
Pompes centrifuges et Robinetterie pour acides 

Agitateurs intensifs - Matériel pour l'industrie chimique 
et la teinture

CHAUDRONNERIE IN D U STRIELLE

33-35, rue 
du Repos

VERRERIE 1 .B Â Y IE& (
E m b a l l a g e s  
FER ET OSIER4

t o u t e s  
c o n t e n a n c e s

ie
L Y O N
Tél. : Para. 41-09

M É T H Y L A M I N E S
Mono et Diméthylamine 

en gaz comprimé et en solution 
ACCÉLÉRATEURS DE VULCANISATION

POLY-ISOCYANATES
Toluylène di-isocyanate 

Hexamétylène di-isocyanate 
et autres en préparation

S E R V I C E  D E S  P O U D R E S
Direction Centrale - Service Commercial 
11, Boulevard Morland - P A R IS-IV e

Téléphone : ARCh i ve s  82-70

STË F  DE BROYEURS HENRY ET CIE
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10.000.000 DE FRS

7 à I 5, rue Guyard-Delalain, AUBERVILLIERS (Seine)
T É L . : FLA  19-79 I T É L . : HEN RYBRO

00-20 I A U B ER V ILLIER S

B R O Y E U R S
à marteaux, à boulets, à cylindres, à disques, à meules

C O N C A S S E U R S
à mâchoires, à marteaux, à cylindres

G R A N U L A T E U R S
spéciaux pour matières plastiques, liège, bakélite, ebs.

MÉLANGEURS-MALAXEURS
pour pâtes, poudres, liquides, dissolutions 

horizontaux, verticaux, cubiques, cuves fixes ou basculantes, 
simple ou double parois, acier, fonte ou acier inoxydable

APPAREILS
D E  L A B O R A T O I R E

160 types divers

Consuliez-nous pour 
tout prob lèm e de broyage  

et de m élange
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