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l i 'Éditeur de cet ouvrage se réserve le droit de le t raduire ou de le faire 
t raduire en toutes les langues. 11 poursuivra , en vertu des Lois, Décrets et 
Traités in terna t ionaux, toutes contrefaçons, soit du texte , soit des gra-
vureSj ou toutes traductions faites au mépris de ses droits. 

Le dépôt légal de cet ouvrage a été fait à Paris dans le cours du mois 
de ju in i854, et toutes les formalités prescrites par les Traites sont 
remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conven
tions l i t téraires. 

Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait pas , comme c i -
dessous, la griffa du Libraire-Édi teur , sera réputé contrefait. Les mesures 
nécessaires seront prises pour a t te indre , conformément à la l o i , les fabri
cants et les débitants de ces Exemplaires . 
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AVIS AU LECTEUR. 

Cet o u v r a g e , r e m p l i d ' i dées n o u v e l l e s , q u i , m a i n t e s 

fois, on t é té fécondes p o u r l ' a u t e u r l u i - m ê m e , v o u s 

offre les conv ic t ions in t imes d ' u n h o m m e q u i a e n 

r ich i la sc ience d e d é c o u v e r t e s n o m b r e u s e s et i na t 

t e n d u e s C'est le r é s u m é des pensées d e t o u t e sa vie ; 

e t il a t t acha i t t an t d ' i n t é r ê t à laisser a p r è s lui cet h é 

r i t age , qu ' i l a t ravai l lé à le finir , j u s q u e d a n s les b r a s 

d e la m o r t . Ces motifs d isent assez qu ' i l m é r i t e d ' ê t r e 

r e ç u avec u n e a t t e n t i o n sé r i euse , e x e m p t e d e p r é o c 

c u p a t i o n s an t i c ipées . Mais , p o u r le l i re avec u t i l i té , 

p o u r l ' app réc ie r avec j u s t i c e , il faut se b ien m e t t r e 

d e v a n t les y e u x le b u t q u e L a u r e n t s 'était p r o p o s é en 

Je c o m p o s a n t . 

I l vou l a i t , il e spéra i t , m e t t r e aux m a i n s des ch i 

mis te s u n e n s e m b l e d ' ana log ie s s y m b o l i q u e s t i rées 

d e l ' e x p é r i e n c e , q u i les g u i d â t avec les p l u s fortes 

p r o b a b i l i t é s , s inon avec c e r t i t u d e , d a n s les i n t e r p r é 

t a t i o n s a u x q u e l l e s ils s o n t c o n t i n u e l l e m e n t ob l igés d e 

r e c o u r i r . L e s o p é r a t i o n s d e l ' ana lyse c h i m i q u e appl i 

q u é e s à u n p r o d u i t , soit n a t u r e l , soit art if iciel , font 

s e u l e m e n t c o n n a î t r e l ' e s sence , et les p r o p o r t i o n s d e 

poids re la t ives , des s u b s t a n c e s s imples , o u r é p u t é e s 

tel les, q u i le c o m p o s e n t . Elles n ' a p p r e n n e n t p o i n t si 

les m o l é c u l e s maté r ie l l es de ces p r i nc ipe s cons t i 

t u a n t s , y e n t r e n t d a n s u n état d e c o m b i n a i s o n géné ra l , 

le m ê m e p o u r t o u t e s ; o u si elles y s o n t r épa r t i e s en 

g r o u p e s d i s t inc t s , c o m b i n é s e n t r e e u x sans d é c o m 

pos i t ion ind iv idue l l e , et coex is tan t s avec l eu r s qua l i t és 
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p r o p r e s , d a n s le p r o d u i t t o t a l . L ' a l t e rna t i ve est p o u r 

t a n t d ' u n e i m p o r t a n c e e x t r ê m e à d é c i d e r , et à fixer 

d a n s ses pa r t i cu l a r i t é s spécia les . Car on do i t b i e n s'at

t e n d r e q u e les r éac t ions d ' u n sys t ème maté r i e l s e r o n t 

d i f fé ren tes , se lon q u ' i l a u r a u n e cons t i t u t i on m o l é 

c u l a i r e , h o m o g è n e o u h é t é r o g è n e ; e t , d a n s ce d e r n i e r 

cas , se lon la n a t u r e des g r o u p e s q u i s'y t r o u v e r o n t 

a s soc ié s . Aussi a - t -on b e a u c o u p d ' e x e m p l e s d e c o r p s 

q u i , fo rmés des m ê m e s é l é m e n t s s imp le s , e n m ê m e s 

p r o p o r t i o n s d e p o i d s , o n t des p r o p r i é t é s p h y s i q u e s , 

et des affections c h i m i q u e s t r è s -d ive r ses . Mai s , su r 

ce p o i n t le p l u s élevé d e la c h i m i e r a t i o n n e l l e , l 'a

na lyse c h i m i q u e n e p e u t n o u s d o n n e r a u c u n e i nd i 

c a t i o n i m m é d i a t e , p u i s q u e ses résu l ta t s n e définissent 

c h a q u e c o m p o s é q u e p a r les é l émen t s s imples qu ' e l l e 

en r e t i r e , soit i so lés , soit c o m b i n é s en g r o u p e s d o n t 

e l le n e s a u r a i t a f f i r m e r la p r éex i s t ence . Ce qu i a fait 

d i r e avec ju s t e s se , q u ' e l l e n e j u g e des c o r p s , q u ' a p r è s 

q u ' i l s n ' e x i s t e n t p l u s . 

L ' é t a t p r é e x i s t a n t ne p e u t d o n c ê t re c o n c l u q u e p a r 

i n d u c t i o n , e n se f o n d a n t s u r des ana log ies de p r o p r i é 

tés et d e r é a c t i o n s ; ou s u r des idées spécu la t ives , q u i , 

en d o n n a n t u n e c o n c e p t i o n s imple d e c h a q u e p r o 

d u i t c o n s i d é r é , le r a p p r o c h e n t , p a r des ind ices v r a i 

s e m b l a b l e s , de c e u x avec lesque ls il pa ra î t avo i r le 

p l u s de r a p p o r t s , d a n s sa cons t i t u t ion m o l é c u l a i r e . 

Or , cet te l ibe r té d ' i n t e r p r é t a t i o n q u e c h a q u e ch i 

mis te e m p l o i e p o u r son u s a g e , d a n s c h a q u e série p a r 

t icu l iè re d e ses r e c h e r c h e s , j e t t e a u j o u r d ' h u i d a n s la 

sc ience u n e confus ion déjà t r è s -g rande , q u i ne fera q u e 

s ' acc ro î t re ; s u r t o u t à m e s u r e q u e l 'on avance ra d a v a n 

tage d a n s l ' é t u d e des p r o d u i t s o r g a n i q u e s , o ù les co in-
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b ina i sons d ' u n pe t i t n o m b r e de p r inc ipe s s i m p l e s , 

t o u j o u r s les m ê m e s , se p r é s e n t e n t avec u n e var ié té 

d ' a s soc ia t ion p r e s q u e inf inie . L a u r e n t a eu p o u r b u t 

d e régler l ' exerc ice d e cet te l i be r t é , e n l 'assujet t issant 

à des lois u n i f o r m e s et géné ra l e s . D a n s la m u l t i t u d e 

infinie des formes s y m b o l i q u e s , pa r lesque l les on p e u t 

r e p r é s e n t e r t h é o r i q u e m e n t les c o r p s d o n t l ' ana lyse 

c h i m i q u e a fait c o n n a î t r e la c o m p o s i t i o n , il s'est p r o 

posé d e c h e r c h e r , d ' a s s igner celles q u i , d a n s l 'é ta t 

ac tue l de la sc ience , m é r i t e n t d ' ê t r e p ré fé rées , c o m m e 

offrant le p l u s d ' avan tages g é n é r a u x p o u r le c lasse

m e n t et l ' é t u d e p r a t i q u e des corps c o m p o s é s ; en r a p 

p r o c h a n t les a n a l o g u e s , et s é p a r a n t les d i s s e m b l a b l e s , 

pa r des t ra i t s assez n o m b r e u x , c o m m e assez m a r q u é s , 

p o u r q u e le seul aspec t d e l e u r f o r m u l e s y m b o l i q u e 

fasse p r é v o i r le p l u s g r a n d n o m b r e poss ible des r é a c 

t ions qu ' i l s d o i v e n t exe rce r , et des p r o d u i t s q u ' o n en 

p e u t d é d u i r e . E n u n m o t , il a e n t r e p r i s de faire, p o u r 

l ' e n s e m b l e des r e c h e r c h e s c h i m i q u e s ac tue l l es , d ' a 

p r è s u n e m é t h o d e de classif icat ion généra le et u n i 

fo rme , ce q u e c h a q u e ch imis te fait a u j o u r d ' h u i p o u r 

les s i ennes p r o p r e s , avec u n e divers i té a r b i t r a i r e d e 

v u e s , et d ' é n o n c é s . A-t-il c o m p l è t e m e n t réussi d a n s 

cet te g r a n d e t â c h e , p o u r l aque l l e la ch imie n'offre 

peu t -ê t r e pas e n c o r e u n e s o m m e d e m a t é r i a u x assez 

n o m b r e u x , assez a s su rés? On n 'ose ra i t l 'affirmer sans 

d o u t e ; et il y au ra i t d e l ' injust ice à l ' exiger . Mais ce 

qu ' i l faut se p r o p o s e r en l i san t son o u v r a g e , c 'est de 

voir si, d a n s le p l u s g r a n d n o m b r e des exemples sur 

lesquels il s 'est a p p u y é , ses vues son t con fo rmes à 

l ' e x p é r i e n c e ; de so r t e q u e c h a c u n ait des chances f o n 

dées , d e les t r o u v e r fécondes p o u r s o i - m ê m e , c o m m e 

elles l 'ont été p o u r lu i , et souven t p o u r d ' a u t r e s . Si 
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elles o n t cet effet, m ê m e d a n s ces l imi tes , on ne devra 

q u ' y a p p l a u d i r , en t rava i l l an t à les pe r fec t ionne r . Les 

r e p o u s s e r , o u les re je ter a u p r e m i e r a p e r ç u , p a r c e 

qu ' e l l e s son t é t r a n g e s , o u é n o n c é e s , parfois , avec u n e 

hard iesse d ' express ion t r o p abso lue , ce serai t u n e p o 

l i t ique p e u p ro f i t ab le à la sc i ence . S'il a s ecoué q u e l 

quefois u n p e u t r o p r u d e m e n t ce g r a n d édifice, fo rmé 

d e par t ies p r o g r e s s i v e m e n t a joutées les u n e s a u x 

a u t r e s , c ' es t , q u ' e n v o y a n t l ' i n c o h é r e n c e des m a t é 

r i aux a c c u m u l é s q u i le c o m p o s e n t , il a p e n s é qu ' i l se

rai t p lus p rof i t ab le de t ravai l le r à le r e c o n s t r u i r e , q u e 

d e s ' obs t ine r à le conse rve r tel qu ' i l est . Il a vou lu 

s e u l e m e n t a ide r à cet te œ u v r e , en s igna lan t des r a p 

por t s d e formes e t d e s y m b o l e s , q u i , à défaut d e n o 

t ions i n t i m e s , offrissent g é n é r a l e m e n t d e s mot i fs fon

dés , d e r a p p r o c h e m e n t , o u d e d i s j o n c t i o n . 

L a ch imie p o u r r a i t , d a n s b e a u c o u p de ca s , sor t i r 

d e cet e m p i r i s m e , où elle est j u s q u ' à p r é s e n t r es tée . 

Le p o u v o i r r o l a l o i r e q u e p o s s è d e n t les mo lécu le s 

qu i c o n s t i t u e n t u n g r a n d n o m b r e d e c o r p s , j u s q u ' i c i 

e x c l u s i v e m e n t o r g a n i q u e s , fourn i t u n ca r ac t è r e ce r 

ta in p o u r con f i rmer o u inf i rmer les spécu la t i ons abs

t ra i tes q u e l ' on p e u t f o r m e r su r la cons t i t u t ion des 

composés d o n t elles font pa r t i e , soit qu ' e l l e s y exis

tent n a t u r e l l e m e n t , soit q u e l 'a r t les y i n t r o d u i s e . 

L ' app l i ca t ion de ce c a r a c t è r e , a insi d i r igée , offre u n 

m o y e n d i rec t , et a s su ré , p o u r r é s o u d r e u n e m u l 

t i tude d e ques t i ons con t rove r sée s de ch imie r a t i o n 

nel le , d u g e n r e d e celles q u e L a u r e n t a t r a i t ées . Mais 

l 'usage n ' e n est e n c o r e q u e p e u r é p a n d u , q u o i q u ' i l 

ait é té t o u j o u r s f r u c t u e u x p o u r ceux q u i l 'on t fait 

s e r v i r à leurs t r a v a u x . 

12 j u i n l8 j , ' ( . J.-13, RIOT.. 
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INTRODUCTION 
ÉCRITE PAR L'AUTEUR. 

Q u a n d on c o n s i d è r e le g r a n d n o m b r e de subs t ances 

o r g a n i q u e s q u i on t été d é c o u v e r t e s d e p u i s u n e 

dizaine d ' a n n é e s , e t l a r ap id i t é c ro i s san t e avec l a q u e l l e 

les ch imis tes en d é c o u v r e n t c h a q u e j o u r de nouve l l e s ; 

l o r s q u ' o n voi t q u e , avec u n s imple c a r b u r e d ' h y d r o 

g è n e et le c h l o r e , on a p u faire u n e c e n t a i n e d e c o m 

posés , et q u e , avec c e u x - c i , o n p e u t en faire u n g r a n d 

n o m b r e d ' a u t r e s ; enf in , l o r s q u ' o n s o n g e à l ' ab sence 

de t o u t s y s t è m e , de t o u t e n o m e n c l a t u r e , p o u r classer 

et d é n o m m e r ce t te m u l t i t u d e d e c o r p s , on se d e 

m a n d e , avec i n q u i é t u d e , s'il sera pos s ib l e , d a n s q u e l 

q u e s a n n é e s , de se d i r iger d a n s le l a b y r i n t h e d e la 

ch imie o r g a n i q u e . 

L a confus ion qu i r è g n e d a n s les idées est e n c o r e 

p l u s g r a n d e q u e celle qu i exis te d a n s les Ruts ; ca r 

les p r i nc ipe s s u r lesquels la p l u p a r t des ch imis tes 

s ' a p p u i e n t , p o u r exp l i que r et c o o r d o n n e r les faits, 

sont t e l l ement v a g u e s , t e l l emen t i nce r t a i n s , q u e n o n -

seu l emen t d e u x ch imis tes e x p l i q u e n t le m ê m e p h é n o 

m è n e d e d e u x m a n i è r e s d i f fé ren tes , mais q u ' u n e 

m ê m e p e r s o n n e a b a n d o n n e l ' expl ica t ion qu ' e l l e d o n 

nai t h ie r , p o u r en p r o p o s e r u n e n o u v e l l e a u j o u r d ' h u i , 

qu 'e l l e a b a n d o n n e r a d e m a i n p o u r u n e t ro i s i ème . 

Cet te i nce r t i t ude d a n s les p r i nc ipe s rejaillit sur les 

faits, d o n t elJe a u g m e n t e s i n g u l i è r e m e n t la confus ion . 
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En effet, p o u r n o u s d o n n e r u n e idée de la compos i 

t ion d ' u n c o r p s r ée l , on est d a n s l ' h a b i t u d e d ' imagi 

n e r d e u x o u t rois co rps h y p o t h é t i q u e s , a u x q u e l s on 

ass igne d e n o u v e a u x n o m s et u n e c o m p o s i t i o n pa r t i 

cu l i è r e , de sor te q u e l ' é t ude de la c h i m i e a n o n - s e u 

l emen t p o u r obje t les p r o p r i é t é s , la c o m p o s i t i o n et 

les n o m s d e mil l iers d e c o r p s r é e l s , mais e n c o r e les 

p r o p r i é t é s , la c o m p o s i t i o n et les n o m s d ' u n p lus 

g r a n d n o m b r e d ' ê t res p u r e m e n t fictifs. 

C 'est l ' i n t r o d u c t i o n d a n s la s c i ence , d e cet te foule 

d ' ê t r e s h y p o t h é t i q u e s , q u i m ' a fait d i r e , il y a q u e l q u e 

t e m p s , q u e la ch imie d ' a u j o u r d ' h u i est d e v e n u e la 

sc ience des c o r p s q u i n ' ex i s t en t p a s . 

L e t e m p s d ' e s sayer u n e nouve l l e m é t h o d e est-il 

v e n u , e t ce t te en t r ep r i s e n ' e s t - e l l e p a s t é m é r a i r e d a n s 

l ' é ta t ac tue l d e la sc i ence? 

Je m e suis ad ressé ces q u e s t i o n s , a v a n t d e s o u 

m e t t r e m o n s y s t è m e , c 'es t -à-di re m a n o t a t i o n , m a 

classification et m a n o m e n c l a t u r e , a u j u g e m e n t des 

c h i m i s t e s ; et , q u o i q u e j ' a i e c o m p r i s t o u t e la difficulté 

d e l ' en t r ep r i se , le g e n r e d e t r a v a u x a u q u e l j e me 

suis l ivré m ' a fait e n t r e v o i r la poss ib i l i t é d e r a n g e r 

les c o m p o s é s o r g a n i q u e s su ivan t u n o r d r e t o u t à la 

fois r a t i o n n e l et m n é m o n i q u e . Mais c h a q u e fois q u e je 

vou la i s m e t t r e m o n p lan en e x é c u t i o n , j e r e n c o n t r a i s 

des difficultés q u ' i l fallait d ' a b o r d r é s o u d r e . J 'essayais 

a lo r s d e le faire , e n e n t r e p r e n a n t q u e l q u e s t r a v a u x 

d a n s m o n l a b o r a t o i r e . P e n d a n t ce t e m p s , le n o m b r e 

des découve r t e s s 'accroissai t r a p i d e m e n t , d e nouve l l e s 

difficultés s u r v e n a i e n t , et il fallait c o n s t a m m e n t m o 

difier les dé ta i l s d u p l an q u e je m 'é ta i s p r o p o s é de 

su iv re . J'ai pub l i é d e t e m p s en t e m p s q u e l q u e s ape rçus 
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de celui -c i ; ma i s les d é v e l o p p e m e n t s successifs q u e je 

lui ai d o n n é s o n t fini p a r j e t e r u n e tel le confus ion d a n s 

mes M é m o i r e s , q u e p lus i eu r s d e mes amis m ' o n t e n 

gagé à faire cesser cet é ta t d e c h o s e , en m e d i san t 

q u ' e n v o u l a n t t r o p pe r fec t ionne r m o n t r a v a i l , j e r e n 

con t r e r a i s sans cesse d e n o u v e l l e s difficultés q u i en 

a j o u r n e r a i e n t i n d é f i n i m e n t la p u b l i c a t i o n ; enfin, qu ' i l 

n e s 'agissait pas d e d o n n e r u n o u v r a g e p a r f a i t , mais 

s i m p l e m e n t u n e m é t h o d e u t i l e q u e je p o u r r a i s t o u 

j o u r s pe r f ec t ionne r p l u s t a r d . 

P r i v é d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s d ' u n l a b o r a t o i r e 

q u i m e p e r m î t d e p o u r s u i v r e mes r e c h e r c h e s , je m e 

suis d é c i d é à m e t t r e m o n t e m p s à p ro f i t , p o u r r é u n i r 

et c o o r d o n n e r les m a t é r i a u x de m o n o u v r a g e . E n y 

m e t t a n t la d e r n i è r e m a i n , je r e c o n n a i s , p lus q u e j a 

m a i s , l ' imper fec t ion d u t ravai l q u e j ' a i e n t r e p r i s ; et 

s i , n é a n m o i n s , j ' o s e le p u b l i e r , c 'est en p e n s a n t q u e 

ce t te imper fec t ion t ient e n pa r t i e à l ' é ta t ac tue l d e la 

ch imie o r g a n i q u e , d o n t la p l u p a r t des co rps qu ' e l l e 

e m b r a s s e son t t r o p p e u c o n n u s . 

A v a n t d ' e n t r e r en m a t i è r e , j e crois devo i r i n d i 

q u e r b r i è v e m e n t le p l an q u e j ' a i suivi d a n s cet 

o u v r a g e . 

P o u r é tab l i r un sys tème c h i m i q u e o n m a r c h e 

e n t r e d e u x écue i l s , les faits et l e u r s causes . E n s ' a p -

p u y a n t s e u l e m e n t s u r les p r e m i e r s , on est c o n d u i t à 

r e p r é s e n t e r la c o m p o s i t i o n d e l ' a l un a m m o n i a c a l p a r 

S - O 4 0 N 2 I I 5 0 A l 8 , à accep te r les n o m s de r u b i s , d ' éme-

r a u d e , d e c h r i c h t o n i t e , d ' a l d é h y d e , de m e r c a p t a n , d e 

ch lo r a l , e t c . , et à d i s t r i b u e r les s u b s t a n c e s qu ' i l s dé 

s ignen t d a n s la classe des p i e r r e s p r é c i e u s e s , des 

s c h o r l s , des s p a t h s , des b a u m e s , des e s sences , des 

rés ines , des mat iè res c o l o r a n t e s , e tc . 
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lin p a r t a n t d e l ' idée d e c a u s a l i t é , o u des a tomes et 

d e l e u r a r r a n g e m e n t , il faut d é t e r m i n e r , d a n s tel 

co rps , que l s son t les a t o m e s qu i son t c o m b i n é s s i m p l e 

m e n t , c eux qu i son t c o m b i n é s i n t i m e m e n t , s'ils sont 

c o p u l e s o u con jugués . O n est a lo rs c o n d u i t à r e 

p ré sen t e r la c o m p o s i t i o n d e l ' ép ido t e p a r cet te for

m u l e 

2 [ 3 ( S i 0 2 -+- 2 R O ) -+- a ( 3 S i 0 2 4 - 2 R 3 0 3 )] 
+ 3 [ a ( S i 0 2 + a R O ) + ( 3 S i 0 2 + 2 R : 0 3 ) ] ; 

à c r ée r les n o m s de nitrite d'oxyde d'ico-déca-tessr-

ryles d e sous-hypochlorite doxyde susporrindéneux; 

à la p l a c e de l ' a l u n , o n me t Yatolan-tchïdn ozajin-

weso; l e m e r c a p t a n dev i en t d u Hjavinat, et le c l d o r a -

n i l a m d e l ' a c ide ama-chloré-phcnusique. E n f i n , on 

est a m e n é à c rée r j u s q u ' à d o u z e fo rmu le s différentes , 

et d o u z e ê t res i m a g i n a i r e s , p o u r r e p r é s e n t e r la c o m 

pos i t ion d ' u n des c o r p s les p lus s i m p l e s , de l ' ac ide 

a c é t i q u e . 

Mais , en t r e les faits et l eurs causes , n o u s a v o n s des 

généra l i tés et des lois . Ne serai t- i l pas p o s s i b l e , en 

s ' a p p u y a n t s u r e l les , d ' é t ab l i r u n e m é t h o d e , c ' e s t -à -

d i re u n sys t ème de fo rmu le s , u n e classification e t u n e 

n o m e n c l a t u r e qu i a u r a i e n t les avan tages des sys tèmes 

basés su r les faits o u su r les h y p o t h è s e s , ma i s qu i 

n ' e n a u r a i e n t pas les i n c o n v é n i e n t s ? 

C'est ce q u e j ' a i c h e r c h é à faire d a n s cet o u v r a g e , 

en essayant d e le r e n d r e , a u t a n t q u e poss ib le , i n d é 

p e n d a n t de t o u t e h y p o t h è s e . Celles q u ' o n y r e n c o n 

t re ra son t i so l ée s , et l ' on p e u t les laisser e n t i è r e m e n t 

de cô té sans q u e la m a r c h e d e l ' o u v r a g e en souffre. 

L a m é t h o d e q u e j e p r o p o s e ne p e u t ê t re l ' œ u v r e 

d ' u n e seu le p e r s o n n e ; c 'est u n t e r r a in n e u t r e su r 

l eque l je convie les ch imis tes à se r e n d r e , afin qu ' i l s 
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pu issent s ' e n t e n d r e au mi l ieu des d ivers sys tèmes q u i 

ex i s t en t , et de c e u x qu i von t éc lo re d'ici à p e u de 

t emps . 

Je ne rejet te pa s , p o u r ce la , la r e c h e r c h e des causes , 

q u o i q u e celles-ci ne so ien t p e u t - ê t r e q u ' u n mi r age 

perpé tue l des t iné à n o u s p o u s s e r sans cesse à l ' explo

ra t ion de con t r ée s nouve l l e s . 

Q u a n d on veut faire accep te r u n n o u v e a u sys tème , 

il faut d ' a b o r d faire voi r les vices et les e r r e u r s de 

ce lu i q u i est en u sage . Je c o m m e n c e d o n c p a r la 

c r i t i q u e des é q u i v a l e n t s et des po ids a t o m i q u e s qu i 

son t g é n é r a l e m e n t r e ç u s ; n o n p a s , a s s u r é m e n t , q u e 

j ' a i e q u e l q u e obse rva t i on à faire c o n t r e l eu r ins t i tu

t ion et l e u r u sage , ma i s su r la c o n v e n a n c e des n o m 

b r e s p a r l e sque l s on les e x p r i m e g é n é r a l e m e n t . J e 

d i s c u t e la m a n i è r e d o n t on r e p r é s e n t e l ' a r r a n g e m e n t 

des a tomes et la c o m p o s i t i o n des c o r p s . Enf in , je passe 

en r e v u e les c lassif icat ions et la n o m e n c l a t u r e qu i 

son t o r d i n a i r e m e n t e m p l o y é e s . 

Après avoir e x a m i n é les ra i sons qui on t e n g a g é les 

ch imis tes à cho is i r les équ iva l en t s d o n t ils se s e rven t , 

j e pu i se d a n s ces r a i sons m ê m e s un motif p o u r en 

r e c h e r c h e r d ' a u t r e s , et je m ' a r r ê t e à c eux de 

M. G e r h a r d t , q u i p e r m e t t e n t d e simplifier la n o t a t i o n 

et de m i e u x géné ra l i s e r les faits. 

En m ' a p p u y a u t ensu i t e sur u n e loi p a r t i c u l i è r e q u i 

p rés ide a u n o m b r e des é q u i v a l e n t s q u i e n t r e n t d a n s 

les c o r p s c o m p o s é s , e t à l a q u e l l e j ' a i d o n n é le n o m 

d e loi des u o m b r e s p a i r s , j ' e n t i re d iverses consé 

q u e n c e s su r les v o l u m e s gazeux , les ac ides po lybas i -

q u e s , l e s ac ides a n h y d r e s , les r a d i c a u x , les bases 

b i - a c i d e s , les c o m b i n a i s o n s des oxydes R 2 O 3 , la 
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c o m p o s i t i o n des sels n e u t r e s , d o u b l e s , a c i d e s , bas i 

q u e s et h y d r a t é s . 

J ' e x a m i n e les r a p p o r t s q u i ex is tent e n t r e la fo rme 

cr is ta l l ine et la c o m p o s i t i o n d e ce r t a ins c o r p s . 

J ' é t ud i e ensu i t e les m é t a m o r p h o s e s et les s u b s t i t u 

t ions . Je c h e r c h e à d é t e r m i n e r les r a p p o r t s q u i exis tent 

e n t r e les é q u a t i o n s d e fo rma t ion des co rps c o m p o s é s 

et l eu r s p r o p r i é t é s , et je m ' a r r ê t e p r i n c i p a l e m e n t su r 

les é q u a t i o n s des c o r p s c o m p l e x e s . 

Après avoi r j e t é u n c o u p d'oeil su r les théor ies q u i 

c o n c e r n e n t l ' a r r a n g e m e n t des a t o m e s , les r a d i c a u x et 

les t ypes , j ' a r r i v e enfin a u x m o y e n s d e fo rmu le r la 

c o m p o s i t i o n d e s c o r p s , à la c lassif icat ion et à la n o 

m e n c l a t u r e . 

L ' o u v r a g e est t e r m i n é pa r des t a b l e a u x ( s y n o p 

t i q u e s ? ) q u i r e p r é s e n t e n t la c o m p o s i t i o n de tous les 

c o r p s c o n n u s , t an t d e la c h i m i e m i n é r a l e q u e d e la 

ch imie o r g a n i q u e ; t o u s les sels a n h y d r e s et h y d r a t é s 

s'y t r o u v e n t . 

Ces t a b l e a u x sont dressés d ' a p r è s m a classif icat ion. 

C h a q u e co rps est p l a c é d a n s u n e série et d a n s u n 

gen re à p a r t . C h a q u e c o r p s p o r t e d e u x n o m s , l ' un 

chois i p a r m i les n o m s o r d i n a i r e s , e t l ' au t re n o u v e a u 

d é p e n d a n t d e m a n o m e n c l a t u r e . E n face d u n o m 

o r d i n a i r e se t r o u v e la f o r m u l e o r d i n a i r e ; en face d u 

n o m n o u v e a u , la fo rmule n o u v e l l e . 

J 'a i t â c h é d e r e n d r e ces t a b l e a u x aussi c o m m o d e s 

q u e poss ib l e , et je les ai dé t achés d u c o r p s d e l ' ou 

vrage , afin qu ' i l s pu i s sen t ê t re d ' u n e m p l o i p lus facile. 

J ' y ai in te rca lé q u e l q u e s t a b l e a u x g é n é r a u x q u i ser

ven t d e clef et p e r m e t t e n t de t r o u v e r p r o m p t e m e n t 

la p lace d u co rps q u e l 'on v e u t c h e r c h e r . J 'ai soumis 
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la p l u p a r t des f o rmu le s à d e n o u v e a u x ca l cu l s , et j ' a i 

fait s u b i r à n n t r è s -g rand n o m b r e d ' e n t r e elles des 

c h a n g e m e n t s qu i r e n d e n t p l u s faciles à saisir les r éac 

t ions des co rps a u x q u e l s elles s ' a p p l i q u e n t . Ces t a 

b l e a u x fo rmen t ainsi u n i nven ta i r e d e t o u s les c o m p o 

sés q u i o n t é té ana lysés , et d o n t le n o m b r e m o n t e , 

e n v i r o n , à 7 o u 8 ooo ( i ) . 

( i ) JSote de Vèdïlcur. — Tout cet ensemble de tableaux qui devait ter
miner l'ouvrage et compléter son ut i l i té , ayait été effectivement rédigé pur 
l 'auteur, et on les a retrouvés en ordre dans son manuscri t . Mais il n'a pas 
été possible de les comprendre dans le présent volume, On souhaite d'avoir, 
plus tard, les moyens de les publier . En a t tendant , on a cru devoir con
server l 'annonce que l 'auteur en avait donnée. 
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DE CHIMIE. 
PREMIÈRE PARTIE. 

C O N S I D É R A T I O N S G É N É R A L E S . 

P R E M I È R E S E C T I O N . 

NOMBRES P R O P O R T I O N N E L S . — ÉQUIVALENTS. — POIDS ATOMIQUES. 

NOMBRES P R O P O R T I O N N E L S . 

Les chimistes ont successivement employé les atomes et 

les nombres proportionnels ou ï e s équivalents pour repré

senter la composition des corps. 

Mais en voyant à combien d'incertitudes et de variations 

est soumise la notation atomistique, la plupar t des chimistes 

l 'ont abandonnée pour adopter la notation par équivalents ; 

en effet, celle-ci représente simplement les résultats de l'ex

périence, et ne paraît pas être sujette, comme la première , 

à des changements qui dépendent des opinions individuelles 

et des progrès de la science. 

Ce sujet est trop important pour que nous ne nous y arrê

tions pas un instant, Nous allons donc l 'examiner, en éta

blissant toutefois une différence entre les nombres p r o p o r 

tionnels et les équivalents, différence qui n'existe pas dans 

la notation. 
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12. , 5 o et avec 6 , 2 5 » parties d'hydrogène 

2 2 1 , 0 0 88,5 parties de chlore ; 
2 0 0 , o o 1 0 0 , 0 0 6(3,6 parties de soufre ; 
1 7 5 , 0 0 8 7 , 5 5 8 , 3 4 3 , 7 parties d'azote ; 

7 5 , 0 0 3 7 , 5 » M parties de carbone ; 

35o,oo 2 3 3 , 3 u parties de fer; 
2 6 0 0 , 0 0 i 3 o o , 0 8 6 6 , 0 65o,o parties de plomb. 

L'expérience démontre , en outre , qu e 6 , 2 3 parties d ' h y -
drogène peuvent se combiner avec 221 parties de chlore , 

avec 100 et 200 part ies de soufre, avec ^5 et 37,5 parties de 

carbone; que 221 parties de chlore peuvent se combiner 

avec 100 , 200 et 66.6 parties de soufre , avec 7 3 et 3y,5 par

ties de carbone, avec 35o et 233 parties de 1er, e tc . , c'est-

à-dire que toutes les fois que deux corps simples se com

b inen t , c'est toujours en 1, 2 , 3 , 4 n 5 proportions 

différentes , et que ces proportions sont représentées préci

sément par les nombres qui sont inscrits dans le tableau des 

combinaisons de l'oxygène , ou par des multiples ou sous-

multiples simples de ces nombres. 

Prenons a r b i t r a i r e m e n t , pour chaque corps simple, un 

des nombres qui indiquent les proportions suivant lesquelles 

il se combine avec 100 parties d'oxygène, nommons ce 

nombre le nombre p r o p o r t i o n n e l de ce corps , et représen

tons-le par l 'initiale du nom de ce même corps ; choisissons, 

par exemple, les plus grands nombres , c'est-à-dire ceux 

qui sont inscrits dans la première colonne. Alors nous r e 

présenterons la combinaison formée de 100 parties d'oxy

gène et de 12,5 d'hydrogène par la formule 

O H , 

e t , par conséquent , celle qui renferme 100 parties d'oxy-

L'expérience nous fait voir que les combinaisons de 

l'oxygène avec les corps simples ont lieu dans les rapports 

suivants : 

i o o part ies d ' o x y g è n e se c o m b i n e n t a v e c 
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g è n e e t 6 ,23 p a r t i e s d ' h y d r o g è n e p a r O H ' o u p a r 0 S I 1 . 

N o u s r e p r é s e n t e r o n s d e m ê m e l a c o m b i n a i s o n q u i r e n f e r m e 

44 2 p a r t i e s d e c h l o r e e t a o o p a r t i e s d e s o u f r e p a r C l S , e t 

c e l l e q u i r e n f e r m e 4 4 2 p a r t i e s d e c h l o r e e t 66 ,6 p a r t i e s d e 

s o u f r e p a r C l S 3 o u p a r C l 3 S ; a i n s i d e s u i t e . 

C e l t e n o t a t i o n o u c e t t e é c r i t u r e e s t à l a f o i s i n t e l l i g i b l e 

e t n o n s u j e t t e à v a r i a t i o n o u à i n t e r p r é t a t i o n , p u i s q u ' e l l e 

r e p o s e s u r u n e c o n v e n t i o n a d o p t é e p a r t o u s l e s c h i m i s t e s . 

P o u r q u ' u n e l a n g u e s o i t p a r f a i t e , i l n e suffit p a s q u e 

c h a q u e s u b s t a n c e , c h a q u e i d é e , c h a q u e m o d i f i c a t i o n d e 

f o r m e , d e t e m p s , d e l i e u , e t c . , s o i t r e p r é s e n t é e p a r u n m o t 

o u p a r u n s y m b o l e i n v a r i a b l e , i l f a u t e n c o r e , s o i t p o u r l e 

s o u l a g e m e n t d e l a m é m o i r e , s o i t p o u r f a c i l i t e r l e s o p é r a 

t i o n s d e l ' i n t e l l i g e n c e , q u e d e s m o t s a n a l o g u e s d é s i g n e n t 

d e s s u b s t a n c e s , d e s i d é e s , d e s m o d i f i c a t i o n s , e t c . , a n a l o 

g u e s . C ' e s t a i n s i q u e l e s m o t s d e n o t r e l a n g u e n o u s r e p r é 

s e n t e n t , p a r d e s t e r m i n a i s o n s o u p a r d e s a u g m e n t s s e m b l a 

b l e s , d e s m o d i f i c a t i o n s s e m b l a b l e s , c o m m e l o r s q u e n o u s 

d i s o n s : J e v o i s , j ' a p e r ç o i s , j e r e ç o i s ; n o u s v o y o n s , n o u s a p e r 

c e v o n s , n o u s r e c e v o n s . C ' e s t a i n s i q u e l e s c h i m i s t e s d i s e n t 

s u l f a t e , n i t r a t e , c h l o r a t e , c h l o r u r e , b r o m u r e , i o d u r e , e t c . 

O r , s i n o u s c h o i s i s s o n s a r b i t r a i r e m e n t , a i n s i q u e n o u s 

l ' a v o n s s u p p o s é , p o u r n o m b r e p r o p o r t i o n n e l , u n d e s n o m 

b r e s d u t a b l e a u d e s c o m b i n a i s o n s d e l ' o x y g è n e , c e c h o i x 

p e u t ê t r e t e l , q u e l e s u l f a t e , l e s é l é n i a t e e t l e t e l l u r a t e d e 

p o t a s s e s o i e n t r e p r é s e n t e s p a r c e s f o r m u l e s : 

S O ' K , S e 0 8 R 3 , T e ' O ' K 3 ; 

l e s c h l o r u r e s , b r o m u r e s e t i o d u r e s d e p o t a s s i u m et d e p l o m b 

p a r 

C J K , B r ' K , P I C , 

C P P b , B r ' P b , F P b . 

C e t t e n o t a t i o n s e r a i t a u s s i i n t e l l i g i b l e e t a u s s i i n v a r i a b l e 

q u e la p r é c é d e n t e . M a i s o n v o i t d e s u i t e q u ' e l l e e m b a r r a s s e -

I. 
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rait singulièrement la mémoire , et qu'elle nous masquerait 

une foule de rapports que la notation ordinaire nous permet 

de saisir immédiatement. 

Supposons q u e , au lieu de prendre arbitrairement les 

nombres propor t ionnels , on choisisse ceux qui satisfont 

aux deux conditions suivantes : 

i ° . De représenter la série de toutes les combinaisons 

par les formules les plus simples ; 

2°. D'attr ibuer aux composés analogues des formules 

analogues. 

On aura précisément les nombres que les chimistes ont 

adoptés, lorsqu'ils ont dressé la Table des nombres propor

tionnels. 

Cette Table étant acceptée par tous les chimistes, il en ré

sulte que les nombres proportionnels sont invariables, qu'ils 

donnent les formules les plus simples et qu'ils permettent 

de représenter les corps analogues par des formules analo

gues ; du moins telle est l 'opinion des personnes qui em

ploient ces nombres. 

Cependant , en examinant cette question de plus p r è s , on 

voit que les nombres adoptés sont var iables , qu'on peut en 

choisir d'autres qui donnent , pour les ^ | des composés, 

des formules plus simples, etenfin que l e s analogies signa

lées entre tel et tel corps, à telle époque, sont plus ou moins 

fausses. 

La dernière partie de cette proposition est incontestable. 

Supposer que les analogies ont été bien établies, c'est ad

mettre que la science n 'a plus de progrès à faire , qu' i l n 'y 

a plus d 'erreurs à redresser. 

Qu ' i l soit possible d'avoir, avec d'autres nombres p r o 

port ionnels , des formules plus simples, c'est encore incon

testable en présence des nombres proportionnels de M. Ger-

hardt et de ceux que je propose à mon tour. 

Mais il doit sembler absurde de contester l 'invariabilité 

d'un nombre admis par convention. 
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Voyons cependant ce qu' i l en est. Pour cela , divisons les 

nombres proportionnels en deux classes comprenant , l 'une 

ceux des corps simples, l 'autre ceux des corps composés. 

Pour les premiers , je reconnaîtrais volontiers qu'ils sont 

invariables, c'est-à-dire que la Table en a été dressée, et 

que tous les chimistes l 'ont adoptée. Mais cette unanimité 

n'existe même pas ; car, si l 'on cherche dans les différentes 

Tables les nombres proportionnels du bismuth et de l 'a lu

minium par exemple, on trouve des valeurs qui correspon

dent tantôt aux formules 

B i O et A l O , 

tantôt à celles-ci : 

B i ' O 3 , A P O \ 

et même à 
B i O 5 . 

Quan t aux corps composés, on est loin d'être d'accord. 

Le nombre proportionnel 

du peroxyde de fer est-il F 3 O ou F 3 0 : i ? 

de l'acide phospliorique est-il P 3 O 3 ou P O s ? 

du bisulfate de potasse est-il S 2 O 8 H i t ou SO 1 H 1 K' ? 

du perchlorure de carbone est-il ( P C P ou P C I 6 ? 

Qu'on ne dise pas qu'i l est indifférent de représenter le 

nombre proportionnel du peroxyde de fer par la formule 

F a O , 

ou par celle-ci : 
F ' O 3 , 

puisque l 'une et l 'autre donnent la même composition cen

tésimale , et que tel est le but de ces formules. 

La question suivante fera voir toute l ' importance qu'il y 

a àbien préciser le sens qu'on doit attacher au nombre p re -
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port ionnel des corps composés. On veut préparer du sulfate 

ferrique avec une proportion d'acide et une proportion de 

peroxyde; combien faut-il p rendre , en poids, de l 'un et de 

l 'autre ? Tous les chimistes seront d'accord pour l 'acide, il 

en faudra SO 3 ou 5oo part ies ; quant à l 'oxyde, les uns r é -

pondront F 2 0 3 ou 65o par t ies , et les autres F ' O ou 

217 parties. 

Je sais bien qu 'on pourrai t faire une convention et t ran

cher ainsi facilement la difficulté; mais celle-ci reparaîtrait 

en face de chaque nouveau corps. En effet, qu 'un chimiste 

découvre aujourd'hui un nouveau composé, comment va-

t-il s'y prendre pour lui donner un nombre proportionnel ? 

Ou bien il agira arbi t ra i rement , a lors , pour la chimie or 

ganique sur tout , ce sera le chaos; ou bien il se laissera 

guider par les propriétés et les analogies de son composé. 

Son appréciation sera ou fausse, ou juste, ou incertaine. En 

conséquence, quelques chimistes adopteront son nombre 

propor t ionnel , et d'autres le rejetteront en en proposant un 

autre . Qui décidera la question? 

Ajoutons que les nombres proportionnels n 'ont pas du 

tout pour but unique de rejnésenter la composition des 

corps de la manière la plus simple; car il existe souvent 

des rapj)orts remarquables entre ces nombres et les p r o 

priétés de certains corps , rapports qui seraient complète

ment masqués, si l 'on n'avait en vue , dans la détermina

tion des nombres proportionnels , que la composition des 

corps. Pour le faire sentir, je vais employer trois notations 

dilférentes pour représenter la composition de certains corps 

qui dépendent de l 'hydrogène bicarboné, et qui ont entre 

eux des rapports de composition, de propriétés , de volume , 

de filiation , e t c . , t rès-remarquables. 

Pour les corps simples, j 'emploie , dans les trois colonnes, 

les atomes de Berzelius, en les considérant, bien en tendu, 

comme des nombres proportionnels. Pour la première co-
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. C H 2 C H 3 C 1 H 4 

. C H 3 CI C ' H ' C l 1 

C 2 H 3 Cl 

C H C 1 C 2 H 2 C 1 ! 

C H 2 Cl 1 

C 2 H C 1 3 C 4 H 2 Cl s C 3 H Cl ] 

CCI 2 CCI 1 C 2 Cl 4 

Liqueur des H o l l a n d a i s . . . . C H 2 C l C 2 H 4 C 1 ! C 3 H 4 Cl 2 

. C 2 H 3 C 1 3 C 4 H 6 Cl 6 C 2 H 3 C 1 3 

. C H C l 2 C'H'CI ' C 2 H'Cl< 

. C 2 H C 1 S C ' H 7 C 1 1 0 C 2 H Cl s 

Liqueur perchlorée CCI 3 C C I 5 C 2 C 1 8 

. C ' H ' O C 4 H ! C" C 2 H 4 0 

. C ' H 3 C 1 0 c i ! n a o [ C'H'CIO 

. C'Cl 'O C 2 Cl' 0 C ! Cl 4 o 

C H 3 0 C 4 H 8 O 4 C ! H' O 2 

. C 2 H 6 0 C 2 H 6 0 C J I I e 0 

La moitié des formules de la première colonne est plus 

simple que celles des deux autres. 

En examinant les deux premières colonnes, qui pourrai t 

concevoir pourquoi les cinq premiers corps sont inat taqua-

Lies par la potasse; pourquoi leur point d'ébullition va en 

croissant du premier au c inquième; pourquoi les cinq corps 

suivants sont décomposables par la potasse; pourquoi leur 

point d'ébullition va en croissant; pourquoi les dix pre 

miers corps se préparent les uns avec les autres , et cela 

d u n e manière très-régulière ? 

Pourquoi l'acide acétique est-il acide, tandis que l 'aldé

hyde chlorée ne l'est pas ; pourquoi tous les composés des 

deux premières colonnes se métamorphosent-ils les uns dans 

les autres eu passant par C , C 2 , C 1 2 , C 4 , pour revenir à C 

ou C ; pourquoi les uns sont-ils représentés par î ou 2 vo-

lonue, je choisis les formules les plus simples ; pour la 

deuxième , les formules de Berzelius; pour la troisième, les 

formules que M. Gerliardl et moi nous employons. 
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l û m e s , e t l es a u t r e s p a r 4 ) 8 e t 12 v o l u m e s d e v a 

p e u r ? 

S i l ' o n j e t t e m a i n t e n a n t l e s y e u x s u r la t r o i s i è m e c o l o n n e , 

o n v e r r a 1 ° q u e l e p o i d s d u c a r b o n e e s t c o n s t a n t ; 1" q u e l e 

v o l u m e es t l e m ê m e p o u r t o u s c e s c o m p o s é s ; 3° q u e s i l e 

p o i n t d ' é b u l l i t i o n v a e n a u g m e n t a n t d u p r e m i e r t e r m e a u 

c i n q u i è m e , e t p u i s d u s i x i è m e a u d i x i è m e , c e l a t i e n t à c e 

q u e , d a n s l e s c i n q p r e m i e r s c o r p s , l a q u a n t i t é d ' h y d r o g è n e 

d i m i n u e r é g u l i è r e m e n t , t a n d i s q u e l a q u a n t i t é d e c h l o r e 

a u g m e n t e r é g u l i è r e m e n t a u s s i , e t q u ' i l e n e s t d e m ê m e p o u r 

l e s c i n q c o r p s s u i v a n t s ; 4° q u e l e s c i n q p r e m i e r s c o r p s i n 

a t t a q u a b l e s p a r l a p o t a s s e r e n f e r m e n t , o u t r e l e c a r b o n e , u n 

n o m b r e c o n s t a n t d ' é q u i v a l e n t s , quatre, t a n d i s q u e l e s c i n q 

s u i v a n t s r e n f e r m e n t u n a u t r e n o m b r e c o n s t a n t , s i x ; 5" q u e 

si l ' a l d é h y d e e t l ' a l d é h y d e c h l o r é e n e s o n t p a s , l ' u n e n e u t r e , 

l ' a u t r e a c i d e , c o m m e l ' a c i d e a c é t i q u e , c e l a t i e n t a u n o m b r e 

d ' é q u i v a l e n t s d ' o x y g è n e q u ' i l s r e n f e r m e n t , e t c . 

P o u r l e m o m e n t , j e n e p o u r r a i s e n t r e r d a n s p l u s d e d é 

ta i l s s u r c e s u j e t ; m a i s c e q u e j e v i e n s d e d i r e suffit p o u r 

p r o u v e r q u ' i l n e f a u t p a s t o u j o u r s p r e n d r e p o u r n o m b r e 

p r o p o r t i o n n e l c e l u i q u i c o n d u i t à la f o r m u l e l a p l u s s i m p l e , 

e t q u e l e s n o m b r e s p r o p o r t i o n n e l s p e u v e n t n o u s r e p r é s e n t e r 

a u t r e c h o s e q u e d e s p o i d s , o u q u e l a c o m p o s i t i o n c e n t é s i 

m a l e d e s c o r p s . 

J e n e d o i s p a s o u b l i e r d e f a i r e r e m a r q u e r q u e , a u p o i n t 

d e v u e d e s n o m b r e s p r o p o r t i o n n e l s , i l n e p e u t p a s e x i s t e r 

d ' a c i d e s b i b a s i q u e s ; c a r a l o r s l a b i b a s i c i t é r e p o s e r a i t s u r 

u n e c o n v e n t i o n . O n n e c o n ç o i t d o n c p a s p o u r q u o i q u e l q u e s 

c h i m i s t e s , q u i r e j e t t e n t l e s p o i d s a t o m i q u e s c o m m e t r o p h y 

p o t h é t i q u e s , e t q u i , e n c o n s é q u e n c e , s e s e r v e n t d e s n o m 

b r e s p r o p o r t i o n n e l s , a d m e t t e n t c e p e n d a n t l ' e x i s t e n c e d ' a c i 

d e s p o l y b a s i q u e s , c o m m e l e p y r o p h o s p h o r i q u e . O n p o u r 

r a i t r e n d r e c e t a c i d e m o n o b a s i q u e , e n c h a n g e a n t c e r t a i n s 

n o m b r e s p r o p o r t i o n n e l s , p a r e x e m p l e e n d é d o u b l a n t c e l u i 

d u p h o s p h o r e e t d e l ' o x y g è n e ; a l o r s l e s p y r o p h o s p h a t e s , a u 
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lieu de P O ' M ' , d e v i e n d r a i e n t P 2 O u M 2 divisibles,ou P C M 

mouobasiques. 

Je me résume en disant : Il est nécessaire que les nom

bres proportionnels des corps simples (les lettres de l 'alpha

bet) soient fixés au moins pour une période de dix, vingt à 

trente ans , et que tous les chimistes se servent de ces nom

bres. Quant aux nombres proportionnels des corps compo

sés , on ne peut les fixer, car ils doivent suivre chaque jour 

les progrès de la science. 

É Q U I V A L E N T S . 

Si l'on prend une quantité de ni trate ou de sulfate d 'ar

gent renfermant i 3 5 o parties de métal et si l 'on y ajoute 

du cuivre, ou du p lomb, ou du fer, ou du potassium, on 

verra que ces 

i35o parties d'argent sont déplacées par 

i 3 o o parties de p lomb; 

/{oo parties de cuivre; 

35o parties de fer, 

4go parties de potassium. 

Comme les nitrates de p lomb, de cuivre , de fer et de po 

tassium ainsi formés , ont des propriétés analogues à celles 

du ni trate d'argent, on peut dire que i3oo parties de plomb, 

4oo de cu ivre , 35o de fer, 490 de potassium jouent le 

même rôle , remplissent les mêmes fonctions que i35o 

parties d 'argent; en un mot qu'elles en sont les équiva

lents. 

5oo parties d'acide sulfurique sont neutralisées par 

i45o parties d'oxyde d 'argent; 

14oo parties d'oxyde de plomb ; 

5oo parties d'oxyde de cuivre; 

4 5 o parties d'oxyde de fer ; 

5go parties d'oxyde de potassium. 

Les sulfates qui en résultent étant analogues , on peut en 
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conclure que ces i45o parties d'oxyde d 'argent , ces i4oo 

parties d'oxyde de p l o m b . . . . remplissent les mêmes fonc

t ions , qu'elles sont les équivalents de ces oxydes. 

On aurait de même les équivalents des acides , en déter

minant la quanti té d'acide sulfurique, n i t r ique , carboni

que, e t c . , qui sature un certain poids d'oxyde de potassium 

pris comme mesure de comparaison. 

En laissant de côté les difficultés qui résultent de la neu

tralité des sels, on peut dire que les méthodes précédentes 

suffisent pour déterminer les équivalents des métaux, des 

acides et des oxydes. Mais les chimistes vont plus lo in , 

car ils donnent les équivalents de tous les corps simples, 

des acides, des chlorides; des protoxydes, deutoxydes et 

peroxydes ; des sels neutres, acides et basiques ; des carbures 

d 'hydrogène, des alcools, des é thers , des amides, etc. 

Il est évident que le tableau des équivalents a été dressé 

d'après plusieurs méthodes qui n 'ont aucun rapport entre 

elles. E n effet, d'après ce que l'on vient de voir, pour dé

terminer les équivalents de deux corps , il faut qu'il y ait 

analogie entre eux. 

Quel rapport existe-t-il entre l'oxygène et le carbone , 

entre l'oxygène et l'oxyde de potassium, entre l 'oxygène, 

l 'oxyde de potassium et l'acide sulfurique ? Remplissent-ils 

les mêmes fonctions? Peu t -on , par conséquent, déterminer 

leur équivalence? 

Qu 'on prenne du nitrate d'argent et qu'on essaye d'en dé

placer le métal , soit par de l 'oxygène, soit par du chlore, soit 

par du carbone ou du silicium ; on ne le pourra pas. Qu 'on 

prenne du chlorure de mercure et que l'on essaye, soit di

rectement, soit indirectement, de remplacer le métal soi tpar 

del ' iode, soit par du phosphore, du carbone ou du silicium ; 

on ne le pourra pas davantage, oudumoinss i l 'on parvient à 

éliminer le mercuree t à combiner son chlore avec de l 'iode, 

ou du carbone, les chlorures d'iode ou de carbone n'offrant 

aucune analogie avec le chlorure de mercure , on ne pourra 
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pas dire que l 'on a déterminé ainsi les équivalents du mer 

cure , de l'iode et du carbone; on n 'aura , dans ce cas, que 

des nombres proportionnels. 

Admettons que les équivalents de l'oxygène et du potas

sium soient réellement O ou 100 et K ou 490 : comment 

en déduit-on l 'équivalent de l'oxyde de potassium OK ? 

C'est évidemment par convention ; on est convenu de pren

dre la somme des équivalents des deux corps simples, pour 

l 'équivalent du corps composé: donc ce dernier n 'est pas 

un équivalent, mais un nombre proportionnel. 

Le nombre proportionnel OK étant admis comme équi

valent, je conçois t rès-bien que l 'on y rapporte les équiva

lents des autres oxydes qui jouent le même rô le ; mais évi

demment encore , on ne pourrai t y rattacher l 'équivalent 

CO de loxyde de carbone, car ce dernier, par r appo r t a 

l 'équivalent de l'oxyde de potassium , n'est qu 'un nombre 

proportionnel. 

Pour déterminer l 'équivalent de l'oxyde de sodium, on 

cherche quelle est la quanti té de celui-ci qui sature SO'. 

Mais cette méthode ne peut donner que le nombre propor

tionnelle, l'oxyde pa r r appor t à celui del 'ac ide; car il n 'y a 

pas de rapports entre ces deux corps. SO 3 est la mesure adop

tée par convention pour déterminer les équivalents des 

oxydes les uns par rapport aux autres. E n déduire les équi

valents des oxydes par rapport à l 'équivalent de l'acide T 

ce serait déterminer le rapport qui existe entre la surface 

de différentes étoffes et le mètre qui sert à les mesurer. 

En examinant le tableau des équivalents, on voit que 

les uns sontdéduits des nombres proportionnels,d 'autres de 

l'équivalence des fonctions, en ce que le plus grand nom

bre a été déduit des idées atomistiques, idées qui reposent 

sur la chaleur spécifique , sur l ' isomorphisme , sur la den

sité des vapeurs, etc. ; cette influence des idées atomistiques 

se fait sentir à chaque pas. Ainsi, le perchlorure de carbone 

est-il considéré comme le correspondant de l'acide oxali-
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que , on représente son équivalent pa t C S C P . L'envisage-

t-on comme un dérivé de la l iqueur des Hollandais, alors 

son équivalent devient C 4 C l 6 . Ce sont les mêmes idées qui 

font représenter l 'équivalent du chloroforme tantôt pa r 

C S H C 1 3 , tantôt par C G H 3 Cl 9 ; de l'acide chlorosulfurique, 

tantôt par S 0 S C l , tantôt par S 3 0 6 C P , etc. 

Ces idées atomistiques ont une telle influence, que , 

même là où il est facile de déterminer l 'équivalent par la 

méthode fondamentale, celle des déplacements, ou , ce qui 

revient au même , par la capacité de saturation , on aban

donne cette méthode pour recourir aux hypothèses. Ainsi , 

l 'on voit dans des Traités de ch imie , écrits au point de vue 

des équivalents, que l'acide tartr ique est bibasique, et que , 

par conséquent , l 'équivalent des tartrates doit se r ep ré 

senter par C 8 H 1 0 O 1 0 -f- 2 OM. Je ferai ici la même réflexion 

que pour les nombres proportionnels : dans le système des 

équivalents, un acide bibasique est une chose qui n'a pas 

de sens ; car il suffit, pour faire disparaître la hibasicité de 

cet acide, de diviser sa formule en deux : que le résultat 

de cette division présente ou non des nombres fraction

na i res , peu impor te , puisque les rapports ne sont pas 

altérés. 

J 'aurais peut-être dû expliquer d'abord ce que j 'entends 

par ces mots Jonctions dun corps pour le moment il me 

suffira de citer quelques exemples de groupes de corps qui 

remplissent les mêmes fonctions : i° la plupar t des métaux ; 

2° l 'oxygène, le soufre , le sélénium, le tellure ; 3° le fluor ; 

le chlore , le b r o m e , l ' iode, le manganèse; 4° les oxydes 

salifiables ; 5° les acides; 6° les alcools méthyl ique , é thy-

lique, amylique; rj° les amides formique , acét ique, buty

rique , etc. 

J 'admets donc qu 'on peut déterminer les équivalents des 

corps qui composent chacun de ces groupes , mais nu l l e 

ment l 'équivalent d 'un métal par rapport à celui d'un acide, 

ou l 'équivalent d 'un oxyde par rapport à celui d'une amide. 
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Les corps s imples , les oxydes, les acides, les sels, les al

cools, les amides, etc. , remplissant des fonctions diffé

rentes , il n 'y a donc pas possibilité d'établir une équiva

lence entre eux. 

Cependant je viens de citer un g roupe , le troisième, 

dans lequel figure le manganèse, métal qui se trouve aussi 

dans le premier groupe, celui des métaux. Cette équivalence 

du manganèse avec le chlore se prouve , comme on le sait , 

par certaines analogies qui existent entre les perchlorates 

et les permanganates. J 'aurais pu également mettre le cya

nogène, corps composé, à côté du chlore et du brome. I l 

semble donc , d'après cela , qu ' i l serait possible d'établir 

une échelle des équivalents de tous les corps, tant simples 

que composés, en passant successivement d 'un corps à ses 

analogues : ainsi l 'on pourrai t déterminer les équivalents 

des métaux par rapport à celui du manganèse , on passerait 

de celui-ci au chlore, puis au b r o m e , à l'iode , à l 'oxygène, 

au soufre, au sélénium, au tellure , à l ' ant imoine, à l 'arse

nic , au phosphore, à l 'azote, etc. Du chlore on passerait 

au cyanogène , et ainsi de suite. On aurait donc une Table 

dressée seulement d'après la méthode des équivalents. 

Voyons si cette conclusion est juste ( i ) . 

Prenons duperchlora te de potasse, renfermant 4 4 2 pa r 

ties de chlore. Nous pourrons remplacer ce dernier , soit 

directement, soit indirectement , par . . . de b rome, . . . 

d ' iode, 700 de manganèse. Le perchlorate et le permanga

nate de potasse offrant de grandes analogies, nous en con

clurons que 4 4 a e t 7°° s o n t l e s équivalents du chlore et du 

(]) Si les corps peuvent être classés suivant une série dont chaque terme 
passe au suivant par des nuances insensibles, nous ne connaissons pas en
core cette série. Ainsi, dans celle que je viens de donner, il y a des t ransi
tions trop brusques , par exemple celle de l'iode à l 'oxygène, et celle du 
tellure à l 'antimoine. 

S'il y a des rapprochements entre le chlore eL le miuijjanèse, il existe aussi 
d'énormes différences. 
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manganèse. Du chlore nous pourrions passer à l 'oxygène, 

en comparant les chlorures aux oxydes ; nous trouverions 

ainsi 100 pour l 'équivalent de l 'oxygène; par conséquent, 

200 pour l 'équivalent du soufre. Passant alors des sulfates 

aux manganates , nous trouverions 35o pour l 'équivalent 

du manganèse, c'est-à-dire un nombre différent du p re 

mier . En prenant ce dernier nombre 35o , nous pourrions 

déterminer l 'équivalent des mé taux , et comparant toutes 

les bases salifiables entre elles, nous en conclurions que 

l 'équivalent du manganèse étant 35o dans l'oxyde manga-

neux , il devient 233 dans l'oxyde manganique, car 35o et 

233 parties de manganèse déplacent i35o parties d'argent 

de ses sels pour former, dans les deux cas , de nouveaux 

sels neutres . Ainsi , par la méthode unique des équiva
lents, on arriverait à cette conclusion, que le manganèse a 

au moins trois équivalents , 700, 35o et a33. J'ajoute que 

cette conclusion me paraît juste . En effet, j ' a i dit que l 'é

quivalent d 'un corps dépend de la fonction de ce corps : or, 

si celui-ci rempli t plusieurs fonctions, il peut avoir p l u 

sieurs équivalents. 

Il faut donc dire : L'équivalent du manganèse est 700 lors

qu'i l rempli t les fonctions du chlore , 35o lorsqu'il joue le 

rôle des métaux dans les sels manganeux , et 233 lorsqu'il 

joue le rôle de ces mêmes métaux dans les sels manga-

niques. 

A cette question, quel est l 'équivalent de tel corps? il 

faut donc toujours ajouter ers mots : Lorsqu'il remplit telle 

fonction. 

J'ai dit plus haut que je laissais de côté , pour un m o 

men t , les difficultés qui résultent de la neutralité des sels, 

lorsqu'on veut déterminer l 'équivalent d'un métal , d'un 

oxyde ou d'un acide. Arrêtons-nous-y pendant quelques 

instants. Qu'est-ce qu 'un sel neutre? A cette question il y 

a deux réponses principales qui ne s'accordent pas. 

Premièrement. — U n sel neutre est un sel qui est sans 
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action sur la couleur bleue et rouge du tournesol : ainsi 

S 0 3 + O K , SO* + U 2 0 3 , a C O ' + O K , 2 C 0 2 + O N a , 

sont des sels neutres, tandis que S 0 3 + C u O , 3 S 0 3 + 0 3 F % 

sont des sels ac ides , et CO% O K , C O s , O N a sont des sels 

basiques. 

Deuxièmement. -—Pour établir la neutral i té d 'un sel, 

il faut former d'abord autant de catégories de sels qu'i l y a 

d'espèces d'acides. Alors on appelle sulfate neutre tout sul

fate qui renferme trois fois plus d'oxygène dans l'acide 

que dans la base: ainsi S O 3 , O K ; S O 3 , ONa ; S 0 2 , O C u ; 

3 S 0 3 - f - 0 3 F 2 , sont des sulfates neu t res ; S 0 3 - | - U 2 0 3 est 

un sulfate tr ibasique. On appelle carbonate neutre tout 

carbonate dont l'acide renferme deux fois plus d'oxygène 

que la base : a ins i , CO a -I- O K , C O 2 -+- ONa sont des 

sels neutres, tandis que 2 GO 2 + KO et 2 C 0 2 - + j X a O sont 

des sels acides. On le voit , dans les deux systèmes il y a dis

cordance complète. 

Dans le premier cas c'est une expérience, dans le second 

c'est une convention qui sert à déterminer la neutrali té 

d'un sel, par conséquent les équivalents des métaux , des 

acides et des oxydes. 

En résumé , on voit que , pour dresser le tableau de tous 

les équivalents, on s'est servi de l'équivalence des fonctions, 

de conventions, de l ' isomorphisme, de la densité des va

peurs , de spéculations sur l 'arrangement des atomes , etc.; 

ajoutons que ces conventions ne sont pas bien formulées et 

que l 'équivalence des fonctions dans le cas de la neutralité 

repose sur deux choses souvent contradictoires. 

Il semble d o n c , d'après ce la , que l'on devrait donner 

la préférence aux nombres proportionnels. Cependant on 

peut dire que les tableaux des nombres proportionnels et 

des équivalents sont identiques. 

Pour y établir une différence, il suffit de considérer l 'un 

de ces tableaux comme définitivement fixé : alors il r en 

ferme les nombres proport ionnels , l 'autre les équivalents; 
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mais comme cette fix. . . n 'est guère possible que pour les 

corps simples, on peut donc dire aujourd'hui que les chi

mistes ne font pas de différence entre les équivalents et les 

nombres proportionnels. 

POIDS A T O M I Q U E S . 

On peut déduire le poids des atomes, soit des nombres 

proportionnels ou des équivalents , soit du volume des 

corps gazeux ou de la chaleur spécifique, ou de l ' isomor-

phisme, etc. 

Dans le premier cas, il suffit de supposer que les nombres 

proportionnels représententprécisément le poids relatif des 

atomes, tant des corps simples que des corps composés. Ce 

qui revient à dire que, pour déterminer le poids des atomes, 

on peut s'appuyer sur les deux idées suivantes : 

i ° . Les atomes se combinent dans les rapports les plus 

simples ; 

2°. Les composés analogues renferment le même nombre 

d'atomes , ou bien ont une constitution analogue. 

Il suffit de se rappeler que les nombres proportionnels 

reposent sur des conventions, pour voir que les poids ato

miques que l 'on en déduit sont également conventionnels 

ou hypothétiques. Tout ce que l'on pourra i t dire, c'est que 

l'idée-de simplicité et d'analogie , sur laquelle on s'est basé 

pour obtenir le poids des atomes , donne un certain degré 

de probabilité à l 'exactitude des rapports que l 'on a établis 

entre ces poids. 

Remarquons toutefois que le nombre proportionnel ne 

peut pas toujours correspondre à l'atome , par exemple 

dans le cas où il offre des fractions : ainsi , le nombre pro-

portionnel du peroxyde de fer c s t F 3 0 ; pour le conver

tir en atomes, il faut le tr ipler. I l en est de même de 

l'acide pyrophosphorique dont les sels renferment en 
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nombre proportionnel P 2 0 3 ;M el dont l 'atome doit être 

P O ' M 8 = P 0 5 + 2OM. 

Je saisis cette occasion pour faire remarquer que c'est ici 

que nous apparaît pour la première fois une notion claire 

des acides polybasiques. E n effet, la formule des pyrophos

phates étant indivisible , il faut que l'acide pyrophosphori-

que, telle est du moins l 'opinion des chimistes , soit bibasi-

que, Je dis telle est Y opinion, car ce n'est rien déplus . Pour 

le prouver, il suffit de remarquer que les poids atomiques 

étant hypothétiques, il pourrai t se faire que le poids de l'a

tome de l'oxygène et celui du phosphore fussent de moitié 

plus faibles ; alors les pyrophosphates d e v i e n d r a i e n t P 8 O u M , 

divisibles, soit P O 7 M , c'est-à-dire qu'ils seraient monoba

siques. Je ne m'explique pas encore sur l'existence des aci

des polybasiques -, je tiens seulement à constater que l'exis

tence de tels acides se conçoit aisément dans le système 

atomique, tandis que c'est un non-sens dans le système des 

nombres proportionnels ou des équivalents. 

Les chimistes, en voyant que les poids atomiques, déduits 

des nombres proport ionnels , reposent sur une convention, 

ont cherché, dans les propriétés physiques des corps, dans 

leur volume à l'état solide, liquide et gazeux, dans leur cha

leur spécifique, dans leur point d'ébullition, dans l ' isomor-

phisme. etc., un moyen plus certain de déterminer ces poids. 

Les nombres que l'on obtient par ces diverses méthodes 

ne s'accordent pas toujours : ainsi , là où le volume gazeux 

donne un certain nombre, la chaleur spécifique en donne 

un autre; par l ' isomorphisme on arrive à des résultats con

tradictoires. La chaleur spécifique n'est pas la même pour 

un même corps dans ses divers états isomériques. Le vo

lume des vapeurs donne des résultats tels, quedes chimistes 

admettent qu 'un même corps simple, par exemple le soufre, 

peut avoir, à l 'état de vapeurs, des volumes différents, cor

respondant à ses divers états isomériques. 

Remarquons que , dans la plupar t des cas, il est impossi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i 8 ) 

ble de recourir aux méthodes précédentes , et qu'alors on 

s'appuie sur les nombres proport ionnels . 

Enfin, pour comble d ' incer t i tude , l'on a recours , dans 

beaucoup de cas , aux hypothèses si variables que l'on peut 

faire sur l ' arrangement des atomes dans les corps composés. 

Ainsi quelques chimistes considèrent le chlorure de ben-

zoile comme une combinaison de chloride et d'acide ben-

zoïques, et représentent son atome par C " H 3 0 0 G C F . D 'au

tres chimistes admettent que c'est une combinaison du 

chlore avec le benzoïle et le représentent , en conséquence , 

par C ' E T O 2 C l 8 . 

Enfin on admet que les gaz renferment le môme nombre 

d 'atomes, sous le même volume, puis en même temps on 

prend i volume pour représenter l 'atome des corps s im

ples, et 2, 3 , 4 j 6 , 8 et même 12 volumes pour représenter 

l 'atome des corps composés. 

C'est en s 'appuyant sur toutes ces considérations, que 

Berzelius a dressé ses remarquables tableaux atomiques. 

Mais ses hypothèses sur l ' arrangement des atomes l 'ont 

conduit à admet t re , pour certaines combinaisons, princi

palement dans la chimie organique, des formules si compli

quées, qu'il esL impossible de les adopter. Si nous ajoutons 

que cet éminent chimiste a très-souvent varié dans les dé

ductions qu'il a tirées de l 'arrangement des atomes, on con

cevra pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné, de

puis plusieurs années, les atomes pour revenir aux nombres 

proportionnels. Mais ce qui ne se conçoit p a s , c'est que 

presque tous les chimistes cont inuent , dans leurs formules, 

à exprimer l ' a r rangement des atomes. 

On sait que les chimistes ont l 'habitude de représenter 

les réactions à l 'aide de corps hypothétiques. Ains i , veu

lent-ils expliquer la décomposition de l 'é ther acétique par 

la potasse, ils se servent de l 'équation suivante : 

( C I F , O 3 -+- O , C f
 I I " ) -h K O + H ! 0 

r r { C H r , Q - O R ) + ( H s O + 0 , C ! H " ) 7 
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qui , quoiqu'une des plus simples, offre cependant deux à 

trois hypothèses. 

M. Gerhardt ayant eu Iheurcuse idée d'écrire toutes les 

réactions sans hypothèses, ne tarda pas à s'apercevoir que 

presque toutes les formules pouvaient être simplifiées, en 

employant de nouveaux poids atomiques, auxquels il donna 

le nom de volume , d''équivalent, ou à?atome, considérant 

tous ces termes comme synonymes. 

Je ferai seulement remarquer , en passant , qu ' i l aurait 

dû dire nombre proportionnel, au lieu d'équivalent; car, 

par convention , on peut toujours prendre l 'atome pour le 

nombre proportionnel et non pour l 'équivalent. Ainsi 

i atome d'acide bibasique représentera toujours, d'après la 

définition, 2 équivalents d 'un acide monobasique. 

M. Gerhardt prend, pour les corps simples, les atonies de 

lierzelius, excepté ceux des métaux dont il divise le poids 

atomique en deux. Ainsi il écrit l'eau et la potasse , OH* et 

O K s . Pour les corps composés, il prend toujours i volumes. 

Rien, comme on le voit, n'est plus simple que son système. 

Il y a cependant quelques modifications à lui faire subi r ; je 

les indiquerai plus tard. 

Est-il convenable d'adopter ces nouveaux atomes; p ré 

sentent-ils d'assez grands avantages pour les substituer à 

ceux qui servent depuis si longtemps dans la science ; n'y-

a-t-il pas de graves inconvénients à changer d'anciennes 

habitudes ? 

Je laisse celle dernière objection de côté. Cherchons 
d'abord la V É R I T É , le reste nous sera donné par surcroît. 

Voyons seulement s i , comme je le pense , ces atomes of

frent plus d'avantages que les autres ; si, par eux, les phéno

mènes sont plus faciles à expliquer ; si les formules de

viennent plus simples ; si ces formules traduisent mieux 

l'analogie des combinaisons : si la détermination de ces ato

mes est moins sujette à l 'a rbi t ra i re , etc. 

Il est évident que, considérés comme nombres proportion-

2 . 
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ncls , ces alomcs sont aussi invariables que les nombres 

proportionnels ordinaires. Il ne faut pas , comme pour ces 

derniers , faire une convention spéciale pour chaque corps 

connu et chaque corps que l'on découvre. La règle est sim

ple : on prend 2 volumes pour tous les corps composés. 

Ces nombres proportionnels donnent des formules plus 

simples que celles qui sont en usage. Ainsi les ~ des for

mules ordinaires se trouvent divisées par deux dans le 

système de M. Gerhardt . 

Je c i te ra i , comme exemple, les acides n i t r i q u e , formi-

q u e , marga i ique , le bisulfate potassique, l 'oxaméthane 

( KO» + HO ) , (C 5 H O 5 + H O ) , ( C 3 4 I P 3 0 3 -t- 110 ) , 

( S 5 0 6 - t - OR-+- HO ), ( C 2 O ' 1 1 » i \ + C 6 0 ' ' H 5 ) , etc. , qui de-

v i e n n e i u M P H , C J P 0 ' i , C 1 ^ P 4 0 % S 0 4 K H , C 4 i r î \ 0 \ etc. 

L'analogie des propriétés se trouve mieux représentée 

par ces nouveaux atomes. Ainsi , les acides chlorhydrique, 

n i t r ique , b romique , acétique, marga r ique , etc. , se repré

sentent par Cl (H) , N O 3 ( H ) , B r O ' ( H ) , C ' 0 ! H " ( H ) , 

C 1 7 0 ! H " ( H ), etc. , tandis que les acides sulfurique, carbo

nique, phosphorique , oxal ique, etc. , sont représentés par 

SO 4 ( H 5 ) , C O 3 ( H 2 ) , P O 1 ( H 3 ) , C s 0 4 ( IP) , e tc . En effet, les 

premiers sont des acides monobasiques, tandis que les se

conds sont des acides polybasiques. Peut-être trouvera-t-on 

ici une contradiction avec ce que j ' a i dit plus h a u t , car je 

considère, dans ce moment , les atonies de M. Gerhardt 

comme des nombres proport ionnels , et j ' a i dit que la poly-

basicité des acides dans ce cas était un non-sens. Mais ici 

j ' a t tache une autre idée à la polybasicité. Un acide est poly-

basique lorsqu'il jouit de certaines propriétés que ne possè

dent pas les acides monobasiques ; cette différence de pro

priétés est exprimée dans les formules des acides que l'on 

nomme mono et polybasiques. Je reviendrai plus loin , 

avec beaucoup plus de détails , sur ce sujet. 

Les nombres proposés par M. Gerhardt étant considérés 

comme des a tomes , ils n'offrent pas moins d'avantages. 
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Leur détermination n'est pas supHte à une foule de conven

tions , et ne repose pas sur l'hypothèse de l 'arrangement des 

atomes. La simplicité de ces formules est encore plus grande, 

si on les compare aux formules atomiques de berzelius. 

Ains i , si nous prenons les exemples précédents , nous au

rons, dans la notation de Ecrzelius, pour les acides ni t r ique, 

formique, margar ique , les sulfates de potasse , oxamé-

thane, e tc . , N 2 0 6 H 2 , C 2 I T 0 4 , C 3 4 H 6 8 0 3 , S 2 0 8 K H % 

C 8 H ' * N 2 0 % etc. Je cite les exemples les plus com

muns , et je laisse de coté une foule de corps très-compli

qués, comme le chlorure de benzoïle que Berzelius écrit 

C 1 2 H 3 0 0 6 C l 6 = i 2 volumes, et que M. Gerhardt représente 

par C 7 H B Cl O = 2 volumes. 

S'agit-il de représenter les réactions à l'aide d 'équations; 

le système de M. Gerhardt l 'emporte encore. Je ne pourra is , 

dans ce moment , citer des exemples assez concluants, car 

il faudrait que je lisse plusieurs tableaux de corps qui rem

plissent les mêmes fonctions , afin de faire voir combien 

leurs réactions sont simples, élégantes et symétriques, dans 

le système de M. Gerhardt . Je me borne pour le moment à 

ces considérations, qui me suffisent pour constater que les 

nombres proport ionnels , ou les atomes de M. Gerhardt , 

sont préférables à ceux qui sont en usage. Plus tard, nous 

verrous qu'ils conduisent à des conséquences du plus hau t 

in t é rê t , et nous examinerons alors s'il convient d'en adop

ter l'usage. 

D E U X I È M E SECTION. 

DUALISME E T ARRANGEMENT DES A T O M E S . — CLASSIFICATION. — 

NOMENCLATURE. 

D U A L I S M E ET A KR A JV GEAI E A T DES A T O M E S . 

Je vais examiner dans ce chapitre les divers systèmes qui 

ont été proposés sur l 'arrangement des atomes dans les 

corps composés. 
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Les opinions des chimistes sur ce sujet sont très-diffé-

lentes les unes des autres : cependant on peut les réduire à 

deux principales. 

Suivant les uns , les corps composés seraient formés de 

deux groupes d'atomes , maintenus l 'un en présence de 

l ' autre par une force électrique , l 'un de ces groupes étant 

positif, l 'autre négatif. 

Suivant les autres , les atomes ne formeraient qu 'un seul 

groupe dans lequel ils seraient disposés d'une manière sy

m é t r i q u e , en rapport avec la forme cristalline du corps 

composé. 

Je ne m'arrêterai pas à chercher si l 'atome de soufre est 

positif vis-à-vis de celui de l'oxygène, et négatif vis-à-vis de 

celui de potass ium; si deux atomes, qui sont réunis par 

leurs électricités contraires , peuvent rester attachés indé

finiment l 'un à l ' au t re ; si les atomes ont , comme la tour

mal ine , deux pôles, l 'un positif, l 'autre négatif; s'ils sont 

entourés d 'une atmosphère électrique. Encore moins i ra i -

je examiner si, dans les opianates, le pôle négatif est occupé 

par la base, tandis que i atomes d'eau, fonctionnant comme 

copule , sont placés au pôle positif. 

Une question préalable domine tout le débat. Il est évi

dent q u e , pour déterminer l 'arrangement des atomes qui 

entrent dans un corps composé, il faut d'abord connaître le 

nombre de ces atomes, e t , par conséquent, leur poids. 

Ains i , par exemple , si le chlorure d'acétyle renfermait 

C ! * r I l s C l 6 O 6 , on pourrai t admettre que c'est une com

binaison de chloride acétylique avec l'acide acétique anhy

dre C H 0 , Cl 6 - h 2 C 8 I 1 6 , O 3 , tandis que cette supposition 

deviendrait impossible si ce chlorure ne renfermait que 

C 6 H 6 O s C P . 

On arriverait aux mômes conséquences en changeant le 

poids de quelques atomes. Avec ceux de M. Gerha rd t , on 

pourrai t admettre que les nitrates renferment ] \ 0 3 M , tan

dis qu'avec les atomes ordinaires ils ne peuvent pas conte

nir moins de ¡ N 2 O B M . Donc si, avec cette dernière formule, 
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il est permis tle supposer que les uitrates sont formés par 

l'union d'un acide ]\ T a O 3 avec MO , celte supposition n'est 

plus admissible avec la formule 

N O 3 M. 

Or, nous avons dit plus haut qu'i l y avait plus de p ro 

babilités en faveur des atomes de M. Gerhardt qu'en faveur 

des atomes de Rerzelius ; donc , il est probable que l'acide 

nitrique ne renferme pas d 'eau, et que le dualisme nous 

induit en erreur sur l 'arrangement des atomes. 

Les chimistes qui soutiennent le dualisme sont loin d'ê

tre d'accord entre e u x ; néanmoins , pour faire prévaloir 

leur opinion , tous s'appuient sur les propriétés chimiques, 

c'est-à-dire sur les réactions. Depuis longtemps on a signalé 

l ' incertitude de cette méthode, en faisant remarquer que les 

atomes, mis en mouvement pendant les réactions, prenaient 

ensuite un nouvel arrangement , et qu' i l était impossible de 

déterminer l 'ancien à l'aide du nouveau. 

C'est nomme si, au milieu d'une partie d'échecs, l 'un des 

joueurs , après avoir dérangé toutes les pièces , voulait en

suite, à l'inspection de la nouvelle place occupée par chaque 

pièce, déterminer celle qu'elle occupait primitivement. 

On répète partout et à chaque instant que les sels s'ob

tiennent en combinant les acides avec les bases, qu'on peut 

les décomposer en séparant l'acide de la base , et q u e , par 

conséquent, ils renferment nécessairement deux groupes^ 

l 'un négatif et l 'autre positif, l 'un acide et l 'autre alcalin. 

Remarquons d'abord qu' i l n 'y a peut-être pas un sel sur 

mille qui ait été obtenu par la combinaison de son acide 

avec son oxyde , et surtout qui puisse se décomposer en 

acide et en oxyde : car, lorsque l'on veut faire du sulfate de 

potasse, c'est toujours le sulfate d'hydrogène et l 'hydrate de 

potasse que l'on emploie. Non pas que je veuille nier la 

possibilité de préparer ce sel à l'aide de F oxyde et de l'acide 

anhydres ; je veux seulement constater que ce cas , qu'on 
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cite si souvent , n'a jamais été soumis à l 'expérience , et 

qu' i l est impossible de faire la p lupar t des sels avec les aci

des et les oxydes anhydres. Que prouve d'ailleurs la possi

bilité "de jiréparer quelques sels en unissant les acidesavecles 

oxydes ? Si la manière dont les sels se forment et se décom

posent nous conduit directement à déterminer l 'arrange

ment de leurs atonies, on peut soutenir : i° que le sulfate de 

potasse est une combinaison de sulfite et d'oxygène ; 2 ° que 

c'est une combinaison de sulfure et d'oxygène, car on peut 

le préparer avec ces deux corps , e t , de plus , en le traitant 

par le charbon, on le transforme en sulfure ; 3° qu'il ren

ferme SO 4 -+- K , etc. 

11 n 'y a pas une seule de ces hypothèses au secours de 

laquelle on ne puisse appeler les réactions. Ainsi , si l'on 

voulait adopter la théorie de M. Longchamp, théorie dans 

laquelle on admet que les oxysels renferment les métaux à 

l 'état de bioxydes , on prouverait que le sulfate de potasse 

renferme S 0 2 + 0 2 K en unissant l'acide sulfureux au 

bioxyde de potassium : on expliquerait sa décomposition 

par le chlorure deba r ium à l'aide de cette équation, 

( S O ! - | - O ' K ) -+- C i ' B a = ( S O = + 0 ' B a ) 4 - C P K . 

Faudrai t - i l expliquer sa formation par le sulfure et l 'oxy

gène ? on dirait que ce dernier se porte sur le soufre et 

le brûle comme s'il était l ib re , et qu ' i l se porte en même 

temps sur le potassium qu' i l transforme en bioxyde. 

On prouverai t , par la synthèse, que le nitrate d'hydro

gène est une combinaison d'acide hyponitr ique et de b i 

oxyde d'hydrogène ; on le prouverait de même par l 'ana

lyse, en le décomposant par la chaleur qui le transformerait 

en acide hyponitr ique, eau et oxygène, et l'on ferait r emar 

quer que , dans ce cas , l 'eau oxygénée ne peut pas être mise 

en l iberté, puisque la chaleur la décompose. 

Objecterai t -on à M. Longchamp que la plupart des 

acides, dont il admet la présence dans les sels, n'existent 
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pas libres; mais la même objection pourrai t être retournée 

contre ses adversaires. 

Les partisans du dualisme ne se sont pas rendus.à ces 

raisons, et voici le moyen qu'ils ont imaginé pour les com

battre : 

Pour étudier la constitution d 'un corps b inai re , on ne 

peut, d isent- i ls , employer un corps quelconque ; il faut 

faire réagir sur lui u n corps simple ; et pour étudier celle 

d'une combinaison sal ine, il faut employer une base ou un 

acide. Or, les bases citassent les bases, les acides chassent 

les acides; donc les sels renferment des bases et des acides. 

Il faut employer une base et un acide ! et pourquoi le 

faut-il? C'est ce qu 'on ne nous dit pas. Eh b i en , il me 

plaît d'employer les corps simples pour étudier les sels, il 

me plaît de mettre du fer en contact avec du sulfate de 

cuivre; e t , comme le premier métal déplace le second, 

j 'embrasse le système de Davy, et je conclus , avec l u i , que 

le sulfate de cuivre est ainsi constitué : S O 4 4- Cu. 

Il me plaît de prendre le bioxyde de bar ium et de le 

faire réagir sur le même se l : e t , comme il se forme du 

bioxyde de cuivre , je sout iens , avec M. Longchamp, que 

le sulfate de cuivre renferme de l'acide sulfureux. 

lime plaît de prendre votre méthode; je verse de l 'a

cide sulfurique dans l'hyposulfite de potasse, et comme il 

se forme du soufre et de l'acide sulfureux, j ' e n conclus que 

ce sel renferme trois groupes S + O K - j - S O 2 , et que le 

système trinitaire doit remplacer le dualisme. 

J'ai dit plus haut q u e , pour préparer ou décomposer 

les sels, on pouvai t , tout au plus dans un cas sur mil le , 

employer les oxydes ou les acides anhydres. Afin de dé

truire cette objection, 011 a fait dernièrement quelques 

expériences, et l 'on est arrivé au même résultat , c'est-à-dire 

qu'on est parvenu à décomposer un carbonate par les acides 

sulfureux et sulfurique anhydres ; et comme l'acide carbo

nique a été déplacé de sa combinaison , sans le concours 
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de l 'eauj on en a conclu qu'il existait tout formé dans le 

carbonate. 

Il est étonnant q u e , au jourd 'hu i , on soit obligé d'attirer 

l 'attention sur le phénomène le plus ordinaire de la chimie, 

qu'on soit obligé de faire remarquer qu 'un métalloïde peut 

déplacer u n autre métalloïde analogue, qu 'un métal chasse 

u n mé ta l , un oxyde chasse un oxyde, qu 'un peroxyde 

chasse ou fait naî t re un autre peroxyde, qu 'un acide an

hydre déplace un acide anhydre , qu 'un acide hydraté fait 

naî tre un autre acide hydraté , qu 'un sel donne naissance 

à un autre sel , e tc . ; en un mot , qu 'un corps qui remplit 

une certaine fonction tend toujours, en agissant sur un 

sel , à déplacer ou faire naî tre un autre corps qui remplit 

les mêmes fonctions. Et si ce déplacement n'a pas constam -

ment l ieu , il est facile de voir que cela tient tout simple

ment à l ' instabilité des corps qu 'on veut ainsi déplacer. 

Ains i , à une certaine tempéra ture , l'acide sulfurique hy 

draté donne naissance , en agissant sur le salpêtre, à de l'a

cide ni t r ique hydra té ; m a i s , à une haute température , 

ce lu i -c i ne pouvant plus exister, il se forme d'autres 

produits . 

Si des combinaisons aussi simples que les sulfates ou les 

carbonates, nous passons aux phosphates, aux borates, aux 

silicates doubles, nous verrons que l 'on cherche bien en

core à faire des groupes b inai res , chacun desquels est lu i -

même composé d'autres groupes binaires ; mais le nombre 

des atomes devenant plus grand , le nombre des hypothèses 

que l'on jieut faire sur leur arrangement croît dans la même 

proport ion. 

\ o i c i un silicate qui renferme : 

S i ' 3 0 8 1 M g " Al 4 H 3 0 . 

On discute sérieusement si les atomes y ont cet arrange
ment : 

( u S i O 1 + 2 i M g O ) + •>. ( S i O ' H - A l ! 0 3 ) -+- i 5 A q , 
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7 ( S i » 4 - 3 M g O ) 4 -2 ( a S i O 3 -(- Al 1 O 3 ) 4 - i5 A q , 

ou 

7 (Si 0 J -h 3 M g O 4- 2 Aq ) -f- 2 ( 2 Si 0 J -f- A l 2 0 3 J 4- Aq , 

ou cent autres semblables. Cependan t , il paraî t que l'on 
s'est arrêté à celui-ci : 

[ 3 ( S i 0 3 4 - 3 M g O ) -4- 2 ( S i 0 3 4 - A P 0 3 ) 4 - 3 A q ] 

4 - f\ [(2 Si O 3 4 - 3 M g O ) 4 - 3 A q ] . 

Qu'est-ce qui prouve que la silice y est partagée eu trois 

groupes pr incipaux, que la magnésie forme deux combi

naisons distinctes , que l'eau occupe deux places différentes 

(je crois me tromper, et que l 'eau occupe vingt et une places 

différentes)? Ce sel se scinde-t-i l , par les réactions, en sili

cate magnésien, d'une pa r t , et en silicate aluminico-ma-

gnésien, de l 'autre? etc. 

J'ai souvent lu les discussions qui ont eu lieu sur ce su

jet , et j 'avoue que je n 'y ai jamais trouvé que de l 'arbitraire 

ou delà rout ine; ce que j ' y ai vu de plus clair, c'est q u e , 

en général , on s'en rapporte à l 'autorité. 

Si de la chimie minérale nous passons à la chimie orga

nique, nous verrous que l 'arbi t ra i re y règne sans partage. 

On s'appuie bien ici encore sur les réactions pour dé 

couvrir l 'arrangement des a tomes; mais , semblable aux an

ciens oracles, une même réaction sert à deux fins, à prou

ver le pour et le contre. 

Pour donner une idée du désordre qui règne dans la chi

mie organique, je n'irai pas invoquer la composition d'un 

corps complexe et mal connu ; n o n , je prendrai le plus 

simple, le plus commun de tous les acides, l 'acétique. On 

nous représente l 'arrangement de ses atomes par 

V H 6 O» 4 - 111 O ; 

C H C" 4 - U ' ; 
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e H B 4 - O 3 -f- IV 0 ; 

C H e O - f - 0 2 + fl20; 

( C 2 H 6 ) C 2 0 3 + H ! 0 ; 

( C ' H 6 ) C 2 0< 4 - H 2 ; 

(VsEeO) + CO,+ H,0. 

J'en oubliais encore deux ou t ro is , que voici : 

C< H 8 4 - O 4 ; 

C 2H< 4 - O 3 . 

Je ne vois pas pourquoi je négligerais celui de M. Long-

champ : 

C i l 6 O 2 4 - O ' I F , 

eteelui de M. Graham : 
C* H 2 4 - O 1 IV. 

Enfin, je sais qu 'une nouvelle formule va bientôt paraî

t r e , et q u i , s'il nous est permis de découvrir un jour l 'ar

rangement des atomes, me parait préférable à toutes les 

autres. 

A l 'appui de chacune de ces formules, l 'on invoque les 

réactions, et ce qu'il y a de cur ieux , c'est q u e , dans quel

ques cas, si les réactio?is sont contraires à une hypothèse, 

c'est précisément celles-là qu'on choisit. Ainsi la formule 

(C 2H e) c o 3 i r o 

représente une combinaison d'acide oxalique avec un com

posé imaginaire C 2 H S , et cependant l'on sait q u e , par au 

cune réaction, l'on ne peut démontrer la présence de l'acide 

oxalique dans l'acide acétique. 

Que l'on n'aille pas croire que , pour le besoin de ma 

cause, je vais chercher une hypothèse obscure d'un obscur 

chimiste. J\on, c'est l'hypothèse de Berzelius et de son école. 

Enfin . pour découvrir l 'arrangement des atomes dans un 
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corps, l'on n'attend même pas qu'il ait été soumis à un cer

tain nombre de réactions; sacomposition centésimale suffit. 

On a annoncé, il y a quelques années, la découverte 

d'une essence qui renferme C 9 H 1 0 O 3 ; à l ' instant même , 

sans attendre d'autres renseignements, on en fait un hy

drate d'oxyde, 

3 ( C - ' H ! ) + O + 2 H ! 0 . 

On apprend plus tard que c'est un acide, et vite l'on écrit 

cette formule : 
C " H " , O 5 -f- H 2 0 . 

Quelques jours après, on annonce que cette essence est un 

éther ; en un clin d 'œi l , on donne l 'arrangement suivant : 

C" H " 0 = -+- C« H 1 0 0 , 

ou , mieux encore , celui-ci : 

C 2 0 " ( C ' ! H ' ° ) + C ' H ' + H ' O , 

qui nous apprend que C l s et H 1 0 sont en combinaison i n 

t ime, que C s et O 4 sont en combinaison ordinaire , que 

( 7 0 4 est copule avec C H 1 0 , que C 5 O 4 ( C H 1 0 ) est con

jugué avec C 4 H 8 ; enfin que le tout forme un mariage de 

convenance avec H 2 O. 

À-t-on au moins , je ne dis pas une règle, mais une con

vention pour représenter ainsi l 'arrangement des atomes? 

Aon, chaque chimiste suit une route par t icul ière , et la 

même personne change ses formules chaque fois qu'elle fait 

une nouvelle réaction. On parviendrait à des résultats tout 

aussi satisfaisants, en mettant les lettres atomiques d'une 

formule dans une u r n e , et en les t irant ensuite au hasard, 

pour en faire des groupes dualistiques. 

Après les réactions, les chimistes ont cru trouver dans la 

pile électrique un moyen certain de découvrir l 'arrange

ment des atomes. 
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Ici nous allons voir un exemple incroyable de l'influence 

que les théories exercent sur l 'appréciation des faits. 

Sur des mill iers de réactions produites par la p i le , il 

n ' en est certes pas une seule qui puisse être invoquée à 

l 'appui du dualisme , et cependant les chimistes qui adop

tent ce système ont trouvé le moyen , pa r l eu r s interpréta

tions , de se persuader que toutes ces réactions si diverses 

prouvent que les sels sont composés d'acide et d'oxyde. On 

répète sans cesse que presque tous les sels se décomposent, 

sous l'influence d 'un courant électr ique, en acide et en 

oxyde. La preuve expérimentale s'en fait journellement 

dans tous les cours de chimie. 

Dernièrement , j 'assistais à la leçon d 'un savant profes

seur; devant lui se trouvait un tube recourbé en U et ren

fermant une dissolution de sulfate potassique et de tour

nesol. Après avoir fait passer dans ce tube un courant 

électrique, et fait remarquer que l 'une des branches était 

colorée en rouge et l 'autre en b leu , le professeur ajouta à 

peu près ces paroles : « Vous voyez de la manière la plus 

» évidente que le sulfate a été décomposé; la couleur rouge 

» de cette b ranche vous prouve que l'acide sulfurique s'est 

« transporté de ce côté, tandis que l'oxyde de potassium 

« s'est transporté dans l 'autre b r anche , qu'i l colore en 

» bleu. Eh b i en , messieurs, tous les sels se décomposent 

» de la même manière ; et cependant , en présence d'un fait 

» aussi capital , l'on rencontre des personnes qui osent nier 

» l'existence de l'acide sulfurique et de la potasse dans le 

i> sulfate et rejeter le dualisme. « 

Qu 'eû t dit le savant professeur si l 'un de ses auditeurs 

se fût levé , et lui eût répondu ainsi : <c En disant que tous 

ii les sels se décomposent de cette manière, votre intention 

» est sans doute de nous apprendre que le plus grand noin-
•i lire des sels est dans ce cas. Q u a n t à m o i , je pense lr 

« contra i re , je pense qu'il n 'y en a pas un seul qui se dé-

' compose a ins i , pas même celui qui est sous nos veux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 i ) 

)) Vous savez bien vous-même que les hvpocblorites, les 

» chlorates, les perchlorates , les bromares , les azotites, 

» les phosphites, les sels d'or, de p la t ine , de manganèse, 

» de p lomb, etc . , donnent des résultats bien différents les 

» uns des aut res , et bien différents de ce que vous nous an-

» noncez. 

« Quant a u t u b e q u i e s t devant n o u s , il renfermait deux 

» substances, de l'eau et du sulfate de potasse ; et main te -

» nant l 'une de ses branches contient , non de l'acide sul-

« furique S O 3 , comme vous le di tes , mais bien du sulfate 

» d 'hydrogène, ou bien du bisulfate potassique; dans 

» l 'autre branche se t rouve, non de l'oxyde de potassium, 

» mais de l 'hydrate d'oxyde de potassium. De sorte que , 

« sous l'influence du courant é lectr ique, il s'est formé, 

» non une simple décomposition, mais une double décom-

» position. Et remarquez que cette double décomposition 

» se fait exactement comme lorsqu'on décompose le chlo-

» rure de potassium en présence de l 'eau. 

» Les réactions ont donc lieu comme l ' indiquent les 

» équations suivantes , que j ' écr is avec les atomes de 

» M. Gerhardt : 

„ , , , ( SO' K J -t- 2 H' O = 
i r r r a s . format ion du sulfate d hydrogène . I 

I StJ O —f— 2 lv r iO . 

. . . , , j SO ' K 2 -+- IF O = 
2 e e u s . Formation du bisulfate de potasse . . J 

| Ivrt —I— ti IVy) t 

• • i i , ( C l K - r - l F O = 
Décomposition du chlorure ) Cl II -+- I I K O 

d Voilà les faits sans hypothèses. Voulons-nous mainte-

» nant recourir à celles-ci? Nous prouverons alors tout ce 

» que nous voudrons. Nous allons d'abord prouver, avec 

i i Davy, que le sulfate de potasse renferme S O ' ' - f - K . En 

» effet, sous l'influence de la pile, SO 4 et K se séparent. Le 

» potassium, en présence de l ' eau , la décompose en for-
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« niant un hydra te , et l 'hydrogène de l'eau va prendre la 

» place du potassium enlevé. 

» Prouvons que la théorie de M. Longchamp est exacte. 

» ISous dirons que l'acide sulfureux se sépare du bioxyde de 

)> potassium ; que , sous l'influence de ces deux corps, 

» i atome d'eau est décomposé, son oxygène se porte sur 

« un autre atome d'eau pour former de l'eau oxygénée qui 

» se combine à l'acide sulfureux, tandis que l 'hydrogène 

« s'unit au bioxyde de potassium pour former de l 'hydrate. 

» ?\ous prouverons tout aussi facilement que le sulfate 

» de potasse est SK -I- O* ou S + O'' + K. 

» Il y a plus : remplacez, dans votre tube, le sulfate de 

« potasse par celui de cuivre , e t , à volonté , vous aurez ou 

)i du cuivre ou de l'oxyde de cuivre au pôle négatif, c'est-

» à-dire q u e , à volonté, vous pourrez prouver le pour ou 

» le contre. 

» Enfin , l'on peut dire que ce n'est pas le sel, mais l'eau 

« qui est décomposée sous l'influence du courant électri-

» que , et que l 'hydrogène et l'oxygène naissant, décompo-

» sent ensuite le sulfate, l'oxygène en s 'emparant du po-

» tass ium, l 'hydrogène en allant le remplacer. » 

Laissons la pile et les réactions de côté , puisqu'elles ne 

peuvent rien nous apprendre sur la constitution des corps. 

Ce que nous avons dit plus haut ne prouve pas que le sul

fate de potasse n'est pas un composé d'acide et d'oxyde, 

mais simplement que nous ne savons pas quel est l 'a r ran

gement des atomes dans ce sel. iNous allons maintenant es

sayer d'aller plus lo in , et de démontrer que les sels ne peu

vent renfermer ni les acides anhydres , ni les radicaux que 

la théorie ordinaire et celle de Davy y supposent. 

Il y a déjà quinze ans que j ' a i mis en avant les arguments 

que je vais reproduire . Je ne sache pas que l'on y ait en

core répondu. La force de ces arguments s'est accrue avec 

le temps. Seulement, je dois prévenir qu'ils rejiosent sur 

l'existence des acides bibasiques, acides qui sont tels, non 
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Acide formique C 2 H ' , O' 4 - H' O -

Acide acét ique C* H s , O 3 + H 2 O ; 

Acide métacét ique C 6 H'°, O 3 4 - H 2 O ; 

Acide b u t y r i q u e C* H M , O 3 -H H 2 O ; 

Acide va lér ique C " > H I B , 0 3 4 - H 2 0 ; 

Acide c a p r o ï q u e C , 2 H 2 2 , 0 3 + H 2 O ; 

. Acide cé t ique C , 2 H " , 0 3 4 - H ' O ; 

Acide margarique C 3 < H r o , 0 3 4 - H 2 O. 

J ' a v a i s é t é f r a p p é d e v o i r q u e l e s c a r b u r e s d ' h y d r o g è n e 

C 2H% C 4 H 6 , C e H 1 0 , G 8 H 1 C S 8 H 6 2 , C U H 6 6 , C 3 6 H 7 0 , 

q u e l ' o n s u p p o s e e x i s t e r d a n s c e s a c i d e s , s ' a p p r o c h e n t c o n 

s i d é r a b l e m e n t d u r a p p o r t CH 2 , e t c e l a d ' a u t a n t p l u s q u ' i l s 

s o n t p l u s é l e v é s d a n s l ' é c h e l l e , m a i s q u ' i l s n e l ' a t t e i g n e n t 

j a m a i s . J ' a v a i s r e m a r q u é , d ' u n a u t r e c ô t é , q u e l e s é t h c r s 

qui c o r r e s p o n d e n t à c e s a c i d e s p r é s e n t e n t u n r a p p o r t a u s s i 

s i n g u l i e r : 

Éther mét l iy l ique 0 + C'H"; 

Éther v i n i q u e 0 + C I I 1 0 ; 

Éther valér ique 0 4 - C ° H " ; 

Éther cét ique O + C H " . 

A i n s i , d a n s la p r e m i e r e c l a s s e , e n a j o u t a n t I I 8 à t o u s l e s 

( ( i m p o s é s , o n a v a i t l e r a p p o r t CH% e t l ' o n a v a i t l e m ê m e 

3 

parce que , d'après leurs formules, ils renfermeraient a ato

mes de base, mais parce qu'ils jouissent de certaines p r o 

priétés caractéristiques. J 'admets donc que l'on peu t , par 

l'expérience, reconnaître si un acide est ou non bibasique; 

c'est ce qui sera démontré plus loin. Séparons maintenant 

les acides en deux classes et ne nous occupons que des aci

des monobasiques. Prenons d'abord la série des acides qui 

commence par l'acide formique, pour finir aux acides mar-

garique, stéarique, mélissique , etc. 

Voici de quelle manière on représente leur composition 

dans la théorie ordinaire : 
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rapport en retranchant W des composés de la deuxième 

classe. 

Je remarqua i , en ou t re , que les carbures C 2 H 4 , C* H s , 

C 8 H 1 8 , C 1 0 H ' \ H 5* étaient libres, tandis que ces mêmes 

carbures moins H ! ou plus H 2 étaient inconnus. 

Les mêmes remarques pouvaient se faire sur les acides 

benzoïque , salicylique, c innamique , eugénique , etc. En 

ajoutant H* à tous les acides anhydres , on avait toujours 

un carbure d'hydrogène plus simple que celui qu'on y sup

posait. 

Quelle que soit la cause à laquelle j ' a t t r ibuais alors ces 

rapports entre le carbone et l 'hydrogène, mes remarques 

n 'en étaient pas moins justes. J 'en tirai cette conclusion : 

Les carbures libres ojjrarit toujours un rapport plus 
simple que les carbures hypothétiques correspondants, il 
faut en conclure que ces derniers ne peuvent pas exister. 

Dans les exemples que je pouvais citer à cette époque , il 

y avait un assez grand nombre d 'erreurs . Mais , plus ta rd , 

les équivalents de M. (àerhardt et l 'expérience ont permis 

de les relever, et même de connaître la cause des singuliers 

rapports qui m'avaient frappé dans les acides anhydres et 

hydratés; la voici : laissons les hypothèses de côté et repré

sentons simplement les formules des acides dits hydratés 

par 
C 1 H' 0 \ 

C< H B 0 « , 

CG H " 0 S , 

C ° H 2 0 O 4 , 

et ainsi de suite. On voit alors que les i atomes d'hydro

gène de l 'eau, qu'on séparait de l'acide anhydre , sont pré

cisément ce qui manque au carbure hypothétique pour lui 

donner le rapport de C à 2 I I , qui existe dans l'acide l ibre . 

Cette remarque peut-elle s'appliquer aux autres acides 

(je laisse les acides azotés de côté; on verra plus tard q u e , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



malgré l 'apparence cont ra i re , ils viennent corroborer cette 

remarque), à l'acide cuminique par exemple? Oui , si cette 

proposition, sur laquelle nous reviendrons plus lo in , est 

juste : Dans tous les composés organiques non azotés, le 
nombre des atomes de l'hydrogène est un multiple de 4 , 

et celui des atomes du carbone et de l'oxygène est pair. 
L'acide cuminique renferme C 2 0 H 2 4 O 4 , et l 'acide sup

posé anhydre, C S 0 H 2 2 O 3 . Dans le premier , 20 : 24 " 5 : 6 , 

et dans le second, 20 : 22 : : t o ; 1 1 . Il ne peut en être au

trement pour tous les autres acides ; car toutes les formules, 

d'après M. Gerhard t , sont au moins divisibles p a r a , et 

celles des acides anhydres ne le sont jamais . J 'en conclus 

que les acides anhydres ne peuvent exister-, et je tire la 

même conclusion pour les radicaux, comme le cacodyle, le 

méthyle, et les radicaux de Davy. Ains i , par exemple , 

dans l'acide acétique, le radical de Davy serait C 4 H 8 0 4 — H*, 

c'est-à-dire qu'il présenterai t , pour l 'hydrogène, une somme 

non divisible par 4 (*) • 

De tout ceci, je 11e veux pas conclure que des corps dont 

la composition centésimale serait représentée par C* I I 1 0 , 

C 1 0 I F 5 , C 3 0 I P 8 , C * r l e 0 3 , ne pourraient pas exister. Mais 

alors, leurs formules devraient se représenter par C S H S 0 , 

C ! 0 H " , C 6 0 H m , C B H 1 2 0 6 . T e I e s t , par exemple, le caco

dyle qui n'est pas C 4 H l s A s " ; mais , comme il le sera dé

montré plus t a rd , C 8 H 2 4 A s 4 . 

Que l'on n'aille pas croire que ceci est une interpréta

tion arbi t ra i re , afin de rendre l'hydrogène toujours divi

sible par 4- Les chimistes savent très-bien que l 'aldé

hyde et l'acide butyrique ne doivent pas se représenter par 

la même formule, quoiqu'ils aient la niôme composition. Si 

C 4 H s O I est la formule de l 'aldéhyde, celle de l'acide bu 

tyrique devient nécessairement C 8 H 1 6 0 4 . Nous démontre-

(") Ceci était écrit avant la découverte des acides anhydres faites par 

M Gerhardt, Néanmoins je n'ai rien à v cha/»ger. 

3 . 
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roiis de même, plus tard, que si C * H l 0 C P représente le 

chlorure d 'éthyle, et que si l'on parvient à lui enlever CP, 

alors C* H 1 0 ne sera point la formule de l 'éthyle, mais bien 

C S I I 2 0 . 

Jusqu'à présent , les chimistes ont admis que les composés 

oxygénés qui donnent des sels renferment une quantité 

d'eau qui correspond précisément à leur capacité de satu

ration. Ils admettent , d 'un autre côté , que l 'oxamide, la 

carbamide, la benzamide, etc. , ne renferment pas d'eau. 

Eh b ien , dans ces derniers temps, l 'on est parvenu à obte

n i r , avec plusieurs amides , un assez grand nombre de sels, 

dont la composition est telle , qu'il faut en conclure que les 

amides renferment de l 'eau, eau qui représente précisément 

la capacité de saturation de ces amides. Jusqu ' i c i , il n 'y a 

rien de contraire à la théorie dualisl ique; on voit seule

ment qu 'on s'était trompé sur la théorie des amides , cl que 

celles-ci renferment de l'eau , que l 'oxamide, par exemple, 

a pour formule 

( C 2 0 4 - I P N 2 ) 4 - I F O , 

et le carbamide 
C ] \ 2 I 1 2 4 - H 2 0 . 

Soit; mais voici maintenant que l'on combine ces amides 

avec les acides, et cela sans que ces amides perdent de l 'eau. 

Ainsi , l 'asparagine et le glycocol échangent , d'une pa r t , 

i atome d'eau contre i atome d'oxyde, e t , de l ' au t re , ils 

se combinent avec les acides, sans perdre de l 'eau, tandis 

que l'on sait que toutes les bases organiques hydratées , ou 

les oxydes des divers ammoniums (oxydes de quadrié thyl , 

quadr iméthyl , . . . , ammonium) se combinent toujours à l'état 

anhydre avec les acides. Il faut, par conséquent, en con

clure que l 'asparagine, le glycocol et les amides ne renfer

ment pas d'eau. Or , si des corps oxygénés comme les amides 

donnent des sels, quoique ne renfermant pas d 'eau, pour

quoi supposerait-on que les acides sulfuriquc, formique, 

acétique en contiennent? 
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Voici d'autres faits. L'acide citrique est tribasique et', par 

couse'quent, renferme, suivant la doctrine dualis t ique, 

3 atomes d'eau. On le chauffe de manière à lui faire perdre 

i de ces 3 atomes. Il est sans doute devenu bibasique? Pas 

du tout : on le met en contact avec 3 atomes de potasse , et, 

quoiqu'il ne renferme plus que i atomes d 'eau, il en laisse 

dégager 3 pour prendre les 3 atomes de potasse. 

L'acide isatinique est monobasique ; il renferme, par con

séquent, C 1 6 H L S J \ 3 O s - t - H a O . On lui fait perdre non-seu

lement cet atome d'eau tout formé, mais encore un autre 

atome qui se forme aux dépens de l'acide anhydre . II reste 

alors un composé neu t re , l i sa t ine C ^ I I ^ N ' O " , qui , certes, 

ne peut plus contenir de l 'eau. Cependant , mise en contact 

avec l'oxyde de potassium, elle s'empare de celui-ci , en 

abandonnant encore r atome d'eau. Toutes ces réactions, 

je ne dirai pas , sont imj)03sibles, mais coiitradictoires au 

plus haut degré; et le seul moyen qui nous reste pour tout 

expliquer, c'est tout simplement d'admettre que les acides 

sulfurique, formique, acét ique, citrique et isatinique, r i 
satine, l 'asparagine, le glycocol, etc. , sont susceptibles d'é

changer I, 2, 3 équivalents d'hydrogène contre i , 2, 3 équi

valents de potassium, de p lomb, de cuivre , etc. , sans qu ' i l 
soit nécessaire de supposer que cet hydrogène était à l'état 

d'eau. 

J'examinerai ailleurs s'il n'y a aucune prédisposition dans 

l 'arrangement des a tomes, et s i , par conséquent, il faut 

donner à l 'alun cette formule : 

g, o « H i a R A l 3 . 

En supposant que nous ne soyons pas plus avancés que je 

viens de le d i re , dans la connaissance de l 'arrangement des 

atomes, il est évident que le moyeu le plus convenable 

pour représenter la composition des corps serait l 'emploi 

des formules brutes. Cependant , certaines personnes, tout 

en avouant que la théorie dualistique croule de toutesparts. 
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admettent qu ' e l l e est très-commode pour l 'enseignement, et 

que s e s formules apportent un grand soulagement à la mé

moire. 

Si l 'on ne donnait ces formules que comme un procédé 

artificiel destiné à soulager la mémoi re , je ferais moins 

d'objections. Néanmoins , j e conteste formellement, à ce 

point de vue , l 'ut i l i té de la théorie et des formules qui sont 

e n usage. 

S ' i l ne s'agissait que de représenter les sulfates par 

S 0 3 - f - OM ou S O ' M , ce serait une niaiserie que de s 'arrê

ter sur un pareil sujet. Mais lorsqu'on représente les sul

fates par S O 3 -+- OM , et les chlorures par Cl + M, il en ré

sulte un inconvénient te l , que sur dix étudiants qui veulent 

se faire recevoir bacheliers , il y e n a tout au plus trois ou 

quatre qui soient en état de répondre sans hésitation à la 

question suivante : 

Quel le est l 'action que l'acide sulfurique, l'oxyde et le 

sulfate de potassium exercent sur les chlorures? 

On sépare les sels en deux classes-, on examine , dans des 

chapitres séparés, l 'action des métaux sur les oxydes, sur 

les acides, sur les sels; l 'action des acides sur les oxydes, 

sur les sels ; des bases sur les sels , enfin des sels sur les oxy-

sels et les halosels. 

Si l 'on se bornait à donner des f o r m u l e s b r u t e s , il n'y 

aurai t qu 'une seule chose à e x a m i n e r : le métal ou l 'hydro

gène de l ' un des composés p rend - i l ou non la place de l 'hy

drogène ou du métal de l 'autre composé ? La loi de Berthollet 

d o n n e r a i t la réponse. 

Est-ce q u e , pour la mémoire , les formules suivantes : 

Acide c h l o r h y d r i q u e . . . . . . . CI H , 

Acide h y p o c h l o r e u x Cl H O , 

Acide ch loreux C I H O ! , 

Acide ch lor ique , Cl H O 1 , 

Acide perchlorique Cl H O 4 , 
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ne sont pas préférables à celles-ci : 

Cl 2 4- H ' , 

C l s O 4- H ' O , 

C l 2 0 3 4 - H : 0 , 
C l ! 0 5 4 - H ' O , 

Cl 'O 2 4 - H ' O . 

On veut apprendre à un élève quelle est la composition 
des acides du phosphore et de leurs sels; voici les explica
tions dans lesquelles on est obligé d'entrer : 

Le phosphore a 3 degrés d'oxydation qui sont acides ; ce 
sont les acides hypophosphoreux P ! 0 , phosphoreux P 2 0 3 , 

et phosphorique P^O". 

L'acidephosphoreux se combine avec i équivalent d'oxyde 
pour former des sels qui renferment P 2 0 -+- MO ; mais ces 
sels contiennent, en outre, 2 équivalents d'eau qui ne peu
vent pas être éliminés, et qui font partie constituante des 
hypophosphit.es, de sorte qu'il faut représenter la formule 
de ceux-ci par 

P 0 + MO 4 - H 4 O 2 , 

avec ou sans eau de cristallisation éliminable. 
L'acide phosphoreux se combine avec 2 équivalents 

d'oxyde en donnant des Sels qui renferment P 2 0 3 4 - O 2 M* ; 

mais ces sels contiennent, en outre, i équivalent d'eau, de 
sorte qu'il faut les représenter par P 2 0 3 4 - 0 * M S - | - H 2 O. 

L'eau qui s'ajoute ensuite à ces sels est de l'eau de cristalli
sation éliminable ; les sels hydratés ont donc la composition 
suivante : 

( P 2 0 3 4- 0 2 M 2 4- H 2 0 ) 4- i , 2, 3 , . . . , H 2 0 . 

L'acide phosphorique est tribasique, et en se combinant 
avec les oxydes, il donne trois espèces de sels qui ren
ferment : 

P 2 O s 4- MO 4- 2 H ' O , 

P 2 0 s 4- 2 M 0 4- H ' O , 

P' O s 4- 3 M 0 . 
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L'eau des premiers sels ne se laisse pas éliminer. 

Q u a n t à l'acide formiquo , qui renferme C^rLO* et q u i 
est monobasique, nous pour r ions , comme pour l'acide hy-

pophosphoreux, le représenter par ( C 2 O 2 -f- I L O + II 2 O ) , 

et les formiates par ( C 2 0 2 + MO + H s O ) . M a i s i l nous 

p la i t , par u n e raison q u e nous ne voulons p a s d i r e , d e re

présenter c e s s e l s par C 2 H 2 O s 4 - MO. 

Au lieu de c e t t e effrayante explication, n e serait-il p a s 

plus simple de donner le tableau suivant à l'élève : 

P H 3 Sels . 

Acide h y p o p h o s p h o r e u x . . P I 1 3 Q ' m o n o b a s i q u e . P H ! M O a ; 

Ac ide p h o s p h o r e u x P H 3 O 3 b ibas ique . . . . P H M ! 0 ! ; 

Acide p h o s p h o r i q u e P H s O * tr ibas ique . . . P M ' O 1 . 

On ferait seulement remarquer q u e la basicité croît , d a n s 
ce c a s , avec la quanti té d'oxygène. 

Si nous arrivons à la chimie organique , quelles formules 

conventionnelles adopterons-nous? JNous en avons douze 

pour l'acide acétique, et , par conséquent, l e m ê m e nombre 

pour la plupar t d e s autres acides; laquelle choisirons-nous, 

et pourquoi c e l l e - c i plutôt q u e celle-là ? Berzelius e s t l e seul 

chimiste qui a i t donné un système de formules complet et 
b a s é s u r un seul principe. Fau t - i l le suivre jusqu 'au bout , 

e t , pour soulager la mémoire , adopter ses copules? faut-il 

à c e t t e série si simple : 

CW O ' , 

C 2 H* 0 ! , 

C 3 H G 0 ! , 

O H 8 0% 

C 5 H 1 0 O ' , 
substituer celle-ci : 

( H 1 ) C ! 0> + H J 0 , 

( C 5 H G ) C ' 0 3 - r - I T O , 

( C ' n ' ^ C ' O 3 - ! - H ' O , 

( C ' H " ) C 2 0 3 4 - U : 0 , 

!(?)!"•) C'O'-r- H ' O . 
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Faut-il à celle autre série : 

C 2 H' O , 

C 2 H 1 Cl 0 a l d é h y d e , 

C J H 2 № 0 , 

C ! H C 1 3 0 , 

C 2 Cl' o , 

substituer la suivante : 

C ' H ' + O + B 1 o , 

( C 4 H 6 -4- Cl 6 ) + 2 ( C 4 II 6 -4- O 3 ) , 

CC\° -+- ( O H 6 4- O 3 ) , 

( C 4 H S ) 2 C 2 0 3 -t- 3 C 2 C 1 C , 

C 2 0 3 + 2 C C I 6 . 

Je le répète , je ne choisis pas de rares formules embrouil

lées, afin de faire t r iompher mon opinion par un contraste 

exagéré. Aon ; ce sont les cas les plus simples, les plus com

muns , que je c i te ; ce sont, les formules proposées par les 

chefs de la doctr ine; c'est ce qu'ils représentent comme l'é

vidence même ; c'est enfin, disent-ils, ce qu'on ne saurait 

rejeterv, à moins d'avoir l'esprit faussé et tordu, à moins 

d'être aveugle, ci moins d'avoir le cerveau timbré. Que se

rait-ce donc si je donnais les formules copulées, conjuguées 

et à combinaisons intimes, comme celles de l'acide citrique 

et de la citranilide? 

Je cite textuellement une appréciation de ces formules : 

« Une idée très-ingénieuse a été émise sur la constitution 

» de l'acide citrique qui serait formé de i molécule d'a-

» cide aconitique anhydre et de 2 molécules de C 4 H ' 0 * 

» conjuguées int imement. Il en résulte que la citranilide 

» doit avoir la constitution suivante : 
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/ C L , H " i 

I H 2 \ 

C " H " j 
( C j H' o4w, 
i H 1 ) 

( C 1 ! H ' ° ) 

| C W O 3 [ N 2 . " 

\ H 2 ) 

Est-ce réellement par de telles formules, prises seule

ment au point de vue conventionnel , qu'on espère faciliter 

l 'étude delà chimie ? Et quand même je prendrais l 'exemple 

le plus simple, celui que tous les chimistes admettent , la 

formule des cyanures , à qui persuadera-t-on qu'il vaut 

mieux représenter ces sels par 

CS -H M plutôt que par CSM ? 

Je ne crains pas de le d i re , s'il s'agit de donner la com

position des acides, des sels et de la plupar t des substances 

organiques, les formules brutes sont infiniment préférables 

à celles qui sont en usage. Quant aux sels des alcaloïdes, 

aux éthers , aux amides, il y a certainement quelque chose 

à faire pour soulager la mémoire et permettre de saisir les 

rapports qui existent entre les corps qui constituent cha

cune de ces classes. On peut même déjà s 'appuyer sur quel

ques exemples que l 'on rencontre çà et là dans la chimie 

organique. Ainsi l 'on peut, avec M. Dumas, se représenter 

la composition (non l 'arrangement des atomes) des éthers 

viniques , en disant que ces combinaisons renferment toutes 

l'acide hydraté ou hydrogéné -f- C 4 I P ; ou , ce qui revient 

alors exactement au même , qu'elles renferment l'acide hy

draté ou hydrogéné, moins i équivalent d 'hydrogène, plus 

i équivalent d'un corps constant C*IP°, ou encore 1 acide 

anhydre plus un groupe constant C ' I I 1 0 O , etc. 
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CLASSIFICATION . 

Dans les sciences naturel les , les classifications reflètent, 

jusqu'à un .certain point , les systèmes qui dominent dans ces 

sciences. Dans la chimie minérale , la classification est inti

mement liée au système de Lavoisier; elle a été seulement 

modifiée peu à peu par le dualisme. Telle qu'elle est aujour

d'hui, cette classification suffit encore aux besoins de la 

science, et ne laisse guère de côté que certains composés 

qui ne font pas part ie de l 'enseignement élémentaire. Mais 

si nous passons à la chimie organique, nous voyons la clas

sification refléter tous les systèmes qui ont été successive

ment proposés, et présenter un tel désordre, une telle dis

cordance, qu'il n 'y a peut-être pas un corps qui ne puisse 

successivement se ranger dans toutes les classes. La confu

sion ne vient pas de ce qu 'un chimiste suit une classifica

tion, et de ce qu 'un autre chimiste en suit une différente; 

non , la confusion règne dans la classification d'un seul et 

même auteur. Prenons comme exemple celle de Berzelius, 

puisque c'est elle qui se trouve employée, à quelques légères 

modifications près , dans la plupar t des Traités de chimie : 

Les corps sont d'abord divisés en deux grandes classes, 

ceux qui appartiennent à la chimie minéra le , et ceux qui 

dépendent de la chimie organique. Mais cette division est 

tout à fait arbi t ra i re ; ainsi nous voyons, parmi les sub

stances minérales, les acides carbonique, oxalique, rhodi -

«mique,cyanhydrique, sulfocyanhydrique,mellitique, e t c . , 

alors nous sommes étonnés de ne pas y rencontrer l'acide 

stéarique. 

Les substances organiques renferment les principales 

divisions suivantes: les acides, les alcaloïdes, les corps 

neutres, les é thers , les corps gras, les huiles essentielles, 

les lésines, les matières colorantes, les produits de l'action 

du feu, de la fermentat ion, de la putréfaction, etc. Une 
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classe renferme des produits na ture ls , une autre des pro

duits artificiels. 

Quelques corps sont classés d'après la manière dont on 

suppose que les atomes y sont arrangés : de sorte que si l'on 

a proposé , comme nous l'avons vu plus h a u t , six à sept 

formules différentes pour représenter l 'arrangement des ato

mes de l'acide acétique, celui-ci peut avoir six à sept places 

différentes dans la classification, 

Enfin , depuis que j ' a i proposé la première ébauche de ma 

classification, on voit que la plupar t des chimistes ont 

adopté quelques-unes de «nés séries qui sont basées sur les 

métamorphoses. 

Pour faire voir l 'impossibilité où l'on est de trouver la 

place d'un corps dans une pareille classification, je deman

derai dans quelle classe il faut mettre l 'huile de Gaalthcria 
procumbens, un des corps les mieux connus • 

i ° . C'est un acide; 1° c'est une huile essentielle naturel le; 

3° on peut la reproduire artificiellement ; 4° c'est un é ther ; 

5° c'est un salieylate: 6° c'est une combinaison d'un des 

produits de la distillation du bois ; y° on peut supjwser 

qu'elle renferme du méthyle ou du méthylène; 8° c'est un 

produit de métamorphose de la salicine et de l 'hydrure de 

salicyle ;-o° c'est un carbophénate de méthy le , et comme 

tel on peut le me t t r e , io° parmi les produits de la distilla

tion de la houille ; n ° dans les carbonates; ii° à côté de 

l'acide benzoïque , qui est de l'acide carbophénique, etc. 

Mais ce n'est pas tout : où mettrons-nous maintenant cette 

hui le ch lo rée , bichlorée, n i t rée , b in i t rée , etc.? Parmi 

les chlorides , les acichlorides , les matières jaunes colo

rantes , les n i t r i tes , n i t r a tes , e t c . ; enfin, en considé

rant qu'on peut y voir des combinaisons à copules, on 

pourra leur trouver un grand nombre d'autres places : ab 
uno disce omnes. 

Liebig a cherché à faire une classification , en se ba

sant seulement sur l'existence des radicaux organiques, 
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mais il lui a été impossible de la continuer; car, après avoir 

donné les combinaisons de l 'é thyle, du méthy le , du caco-

dyle, du formyle et de l'oxyde de carbone, il est revenu , à 

peu près , aux divisions de Berzelius. 

M. Graham partage les substances organiques de la ma

nière suivante : I o l 'amide et ses combinaisons ; 2 ° les sub

stances amylacées et saccharines; 3" les produits de la fer

mentation du sucre; 4" les produits de la distillation du 

bois, de la houille ; 5° l 'amygdaline; G" la glycérine et les 

corps gras; les huiles essentielles et les résines; 8" les 

principes constituants de certaines plantes ; (f1 l 'albumine 

et la caséine végétale ; 10" les matières colorantes; n ° les 

acides; 1 a 0 les alcaloïdes ; i3° le cyanogène et ses combi

naisons; 14 0 l'acide u r ique ; i5° les matières animales. 

La classification de M. Thenard se distingue des préeé-

dentespar une tendance manifeste à classer les corps d'après 

leur composition et leurs fonctions; car ses principales di

visions sont les acides volatils, les acides non volatils, les 

alcaloïdes, les matières dont la composition se représente 

par du carbone et de l'eau (gomme, sucre, amidon) , les 

étbers méthylique, v in ique, amylique, les amides. les com

binaisons du cyanogène, etc. Il n 'était pas possible de 

faire mieux à l'époque où cet ouvrage a pa ru . 

La classification de M. Dumas ressemble à celle de 

M. Thenard; mais c'est à lui que l'on doit un des éléments 

les plus importants qui aient été introduits dans toutes 

les classifications; je veux parler de sa théorie des éthers, 

qui l'a conduit à mettre dans une même classe l 'hydrogène 

bicarboné , la l iqueur des Hollandais j l 'éther, l'alcool et 

toutes les combinaisons viniques. 

La classification de M. Gmelin étant basée sur la mienne, 

je n'en parlerai pas. Quant à celle de M. Gerhard t , qui n'a 

plus aucun rapport avec les précédentes, j 'en dirai quel

ques mots plus loin. 
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N O M E N C L A T U R E . 

Après avoir vu la confusion qui règne dans les classifica

tions chimiques , on ne sera pas étonné de la voir régner 

également dans la nomencla ture ; car celle-ci, comme les 

classifications, porte non-seulement l 'empreinte des divers 

systèmes chimiques, mais encore de diverses idées q u i , je 

le dirais volontiers, sont étrangères à la chimie. 

La nomenclature de la chimie minérale a, jusqu'à ce 

jour1, à peu près sufli aux besoins de la science. Après avoir 

employé des noms comme hypersulfomolybdate potassique, 

sulfarséniate sodico-ammonique sesquibasique, oxyfluorure 

tungstico-ammonique, et mille autres semblables, on a été 

obligé de recourir , pour certaines classes de composés 

plus complexes, à des noms insignifiants, comme topaze, 

r u b i s , émeraude, spinelle et chrichtoni te , arfwedsonite, 

andreasbergolite. 

Ma i s , telle qu'elle est aujourd 'hui , c'est l 'o rdre , l 'har

monie en comparaison de ce que l'on voit dans la chimie 

organique. 

Voici de quelle manière on fait les noms ; on s'appuie : 

i ° . Sur l 'origine du corps: de là les noms d'acides ma-

l ique , capr ique , benzoïque ; 

2 ° . Sur la couleur, l 'aspect, l 'éclat , l 'odeur, etc. : de là 

viennent les noms des acides xant ique , euchroïque, mar-

gar ique, stilbique du cacodyle de l 'odmyle, etc. ; 

3°. Sur le nom des auteurs ; ce qui nous donne les sul

fates, nitrates, chlorures des sels de Gros , de ï lciset , de 

Raews ty ; 

4°. Sur le mode de préparation ou de décomposition 

des corps; nous avons alors les acides pyrotar t r ique , pyro

ci t r ique, pyrotérébil ique; 

5°. Sur la manière dont on suppose que les atomes sont 

arrangés dans les corps: delà viennent les noms de sulfate 

d'éthyle, chlorure de décahexyle, nitri te d'oxyde d'icodéca-
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tesseryle , de sous-hypochlorite susporrindéneux , d 'hypo-

chlorite fulvindéneux, etc. 

Cette dernière manière , qui est la plus généralement 

employée, est celle qui jette le plus de confusion dans la 

nomenclature, car u n corps porte autant de noms différents 

que l'on propose d'arrangements différents dans les atomes. 

Quel nom doit porter le composé qui renferme C 1 4 H 1 0 

O s Cl 2 ? on a donné les arrangements suivants : 

1" . C ' 4 H 1 0 O 5 -f- C l 2 , c'est le chlorure de benzoïle; 

a 0 , a ( C 1 4 I I 1 0
 4 - 0 ' ) + ( C 1 4 I I 1 0 -+- Cl"), c'est l 'aci-chlo-

ride benzoïque; 

3" . C U H 1 0 4 - ^ , c'est une autre espèce d'aci-ehloride 

benzoïque ou de l'acide chlorobenzoïque, mais un autre 
corps porte déjà ce nom ; 

4°. C ^ t F C I ' O ' - r - H ' , c'est l 'hydrurcde benzoïlechloré; 

5°. C 1 4 H 1 0 Cl 2 H- O 2 , c'est l'oxyde de benzène chloré; 

6 U . C 1 4 4 - H 1 0 Cl 8 O 2 , on n'a pas proposé de nom ; 

y " . Les formules à copules. Chaque copule imaginaire 

que l'on voudra y mettre , exigera un nouveau nom. 

Nous pourrions borner là notre examen , et dire qu'i l 

n'y a pas de nomenclature systématique pour désigner les 

substances organiques. 

Cependant je ne dois pas passer sous silence une no 

menclature très-remarquable, qui a été publiée par 

M. Gmelin et qui permet , en ayant le nom d'un corps , 

de déterminer sa composition, et réciproquement. M. Du

mas avait eu l'idée de représenter le nombre des atomes 

de chlore, qui entrent dans une combinaison, par les 

voyelles a, e, i, o et u 3= i , 2 , 3 , 4 e t 5. En partant de 

cette première idée, j 'avais essayé de laire une nomencla

ture qui donnait la composition des corps à l'aide de leurs 

noms. J obtenais ainsi : l ' é thène, le chloréthase, le chloré-

thèse, le chlorure de chloréthase, l 'é thum, l'oxyde d'éthèue, 

l'acide étheux, l'acide éthique, l'acide chloréthisicjue, etc. , 
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qui , certes, valent bien les noms correspondants : hydro

gène bicarbonc, chlorure d 'aldéhydènc, acide aldéhydi-

que , acide chloracétique, etc. 

Cependant j ' a r r ivais fatalement à quelques noms , dans 

le genre des suivants : acide amachloréphémusique , sul-

findate de sulféchlorindilum, chlorure de chloré-illose, e t c . , 

q u i , quoique pas plus barbares que l'hypersulfomolybdate 

potassique, oulesous-hypochlor i teporr indéneux, n'avaient 

aucune chance d'être acceptés par les chimistes. 

La nomenclature de M. Gmelin a quelques analogies 

avec la mienne , en ce sens que les lettres qui forment les 

noms ont une valeur numérique. Mais ces lettres offrent 

un autre avantage , c'est de désigner les corps qui entrent 

dans chaque combinaison. Ici encore , et plus fatalement 

que dans mon système, on arrive à des noms si étranges, 

q u e , même malgré leur brièveté , ils n 'ont aucune chance 

d'être adoptés. Je citerai les suivants : 

Alan - I P O p a i a n - a f i n - t a l k a n - a f i n = 2 S O s + K O + M g O ; 

Afen = SO" ato lan-te lmin-ajaf in-Weso = a l u n ; 

Afin = SO 3 ne funir th = ac ide p i c r i q u e ; 

Efun — S 2 O s nev inamtick = eh loracé tamide ; 

Ofun = ; S 1 0' n o v i n e p a t == acétate potass ique ; 

A p u k — P Cl 5 l inavinam = a lcool ; 

Arilf — B F l 3 l i favinaf — m e r c a p t a n , etc. 

Atolak = H G + H 3 J\ 

Patan = K 2 O 

Merl in — F 3 O' 

Mertick = F'2 Cl" 

Patakplatek = Cl1 Pt -4- Cl' K 

T a r g a n - a t u n z= X O s + Ag O 

A P P E N D I C E . 

DES ACIDES, DES OXYDES ET DES SELS. 

i \ o u s venons de voir que le système dualistique repose 

s u r une base très-incertaine, sur l ' arrangement des atomes, 
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et que les faits sont loin de s'accorder avec la théorie. 

Nous avons également vu que, dans la chimie organique au 

moins, il n'y a ni classification ni nomencla ture , et que 

les tentatives que l'on a faites pour classer certains com

posés, d'après la théorie des radicaux, se sont bornées à 

quelques groupes de corps qui avaient déjà été réunis d'après 

un autre point de vue. Je crois donc pouvoir essayer de 

proposer un autre système, sans risquer d'être accusé de 

venir jeter la perturbat ion au milieu d 'une science réguliè

rement constituée. 

Avant d'exposer mes idées sur ce sujet, il est nécessaire 

que, sur un des points fondamentaux de la chimie , le lec

teur et moi nous soyons parfaitement d'accord. Je veux 

prouver que toutes les combinaisons d'un certain métal ont 

plus d'analogie avec les sels de zinc, que les sels de potas

sium n'en ont avec les sels d 'argent , d'or et de platine. 

Afin d'éviter l'influence que les préjugés et l 'habitude 

exercent toujours sur nos jugements , j 'appel lerai X ce 

métal, dont je vais examiner quelques-uns des sels les plus 

communs. 

Il possède plusieurs degrés d'oxydation; mais un seul, 

l'oxyde O X , forme des sels. 

Ceux-ci sont incolores; la plupart d 'entre eux sont solu-

hles , cristallisables, et renferment souvent de l 'eau de cris

tallisation. On retrouve ces propriétés dans les sels de 

zinc, tandis que les sels d'argent soul ordinairement anhy

dres, et que la plupart des sels correspondants auriques et 

platiniques n'existent pas. 

\ o i e i quelle est l 'action que la chaleur exerce sur quel

ques sels de X , de z inc , de potassium, d'argent, d'or et de 

platine : 
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Action de la chaleur sur les chlorures, bromures, indures 

de potass ium n u l l e ; très -peu v o l a t i l s ; 

de X n u l l e ; t r è s - v o l a t i l s ; 

de zinc n u l l e ; assez vo la t i l s ; 

d'or et de p la t ine . . . d é c o m p o s é s . 

Action de la chaleur sur les sulfates 

de potass ium n u l l e ; 

de X , il se f o r m e . . . S O 2 -+- O -+- O X ; 

de zinc S O ' - H O + O Z ; 

d'or, d 'argent , p la t . S O 2 + O 1 4 - M. 

Action de la chaleur rouge faible sur les nitrates 

de potass ium nul le o u nitr i te ; 

de X , il se f o r m e . . . N ' Ü 1 + 0 + O X ; 

de zinc N 2 0 4 4 - O 4 - O Z ; 

d 'argent N 2 0 4 + 0 2 4 - A g . 

Action de la chaleur sur les formiates 

d e p o t a s s . , il se forme C O ' K - f - H 2 ; 

de X C ' O ' + H ' O + O X ; 

de z inc C 2 O 2 4 - H 2 O -+- 0'¿ ; 

d'argent CO 4 - CO 2 4 - H 2 O 4 - Ag . 

X , p a r s e s a f f i n i t é s , d o i t ê t r e p l a c é s u r l a m ê m e l i g n e 

q u e l e z i n c - , a i n s i , X d é c o m p o s e l ' o x y d e e t l e c h l o r u r e d e 

z i n c , e t r é c i p r o q u e m e n t l e z i n c p e u t d é c o m p o s e r l ' o x y d e et 

l e c h l o r u r e d e X. 

L e z i n c e t X p e u v e n t d é p l a c e r l e c u i v r e , l e p l o m b , l e 

b i s m u t h , l ' a r g e n t , l ' o r e t l e p l a t i n e d e l e u r s s e l s . 

C o m m e l e z i n c , X f o r m e d e s f l u o , c h l o r o , b r o m o e t i o d o -

b a s e s q u i p e u v e n t s e c o m b i n e r a v e c l e s f l u o r i d e s , l e s c h l o -

r i d e s , e t c . : a i n s i l ' o n c o n n a î t u n f l u o b o r a t e , u n fluosili-

c a t e , u n a u r o c h l o r u r e , u n p l a t i n o - c h l o r u r e d e X , 
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Comme le z inc, il forme de nombreux sels doubles avec 

le potassium, le sodium, le b a r i u m , etc. 

Tous les sels de X peuvent , comme ceux du zinc, se 

combiner directement avec l 'ammoniaque et les autres 

alcaloïdes. 

Son oxyde, comme celui de z inc , forme avec la potasse 

une combinaison soluble. 

Ajoutons cependant que les sels de X paraissent être iso

morphes avec ceux de potassium. 

Il est inutile de poursuivre cette comparaison , qui se 

soutient dans toutes les circonstances et nous conduit à cette 

conclusion : Les sels de X ressemblent plus à ceux du zinc, 

que les sels de potassium ne ressemblent à ceux d 'argent , 

d'or ou de pla t ine; enfin qu'i l faut placer X dans la t ro i 

sième section des mé taux , vers le zinc. 

Et cependant on range ce corps parmi les corps simples 

non métalliques , et ses sels sont exclus de la classe des sels. 

Si nous cherchons la cause de cette e r r eu r , uous verrons 

qu'elle est due à l'état physique de ce corps et de son oxyde : 

en effet, X est un corps gazeux, et son oxyde est liquide et 

très-volatil; en un mot, c'est l 'hydrogène. 

Que l'on examine attentivement cette quest ion, et l 'on 

verra que si l'hydrogène était fixe e t si son oxyde était fixe 

et insoluble, personne ne songerait à l 'exclure des métaux, 

et on le placerait même parmi les métaux les plus électro

positifs. En effet , l 'acide chlorhydr ique , par exemple , que 

l'on place à la tête des chlorides nous ne savons trop pour

quoi, loin de se combiner avec les chlorobases , ne se com

bine qu'avec les chlorides ; l'acide fluorhydrique est une 

fluobase qui ne se combine qu'avec les fluorides, absolument 

comme le fait le fluorure de potassium. 

Il y a certes longtemps que quelques chimistes ont con

sidéré les sels et les acides correspondants comme des corps 

qui appartiennent à un même type; qu'ils on t , par exem

ple, formulé l'acide sulfurique et le sulfate de potasse de 

4-
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celte manière : 
S O 3 4- 0H% 
5 0 3 4- O K , 

ou de celle-ci : 
5 0 4 4- H 1 , 

SO 4 4- K . 

M. Dumas est môme allé jusqu'à penser que si l'on pou

vait condenser l 'hydrogène, celui-ci aurait l'aspect métal

lique. 

Néanmoins, tout en admettant l 'identité du type, ces chi

mistes ont constamment séparé les fonctions des acides et 

des sels, ou plutôt ils ont toujours divisé les corps compo

sés en trois classes principales : les acides remplissant les 

fonctions électronégatives, les hases remplissant les fonc

tions électropositives, et les sels dans lesquels ces deux 

fonctions sont neutralisées. 

Quan t à moi , je ne vois pas de différence entre les acides 

(il s'agit, bien entendu, des sels d'hydrogène) et les sels, et 

j 'ajoute que je n 'en vois pas davantage entre ces deux espè

ces de corps et les oxydes. Les dissemblances que l'on peut 

signaler entre les acides, les oxydes et les sels, ne sont pas 

plus grandes , et souvent beaucoup moins grandes que 

celles qui existent, d'une pa r t , entre un sel potassique et 

un sel p la t inique, e t , de l ' au t re , entre un chlorure et un 

carbonate , ou entre un cyanure et un margarate. 

Pour séparer les acides de tous les autres corps, on s'ap

puie ordinairement sur les réactions. En voyant l'énergie 

ayee laquelle les acides ordinaires attaquent les métaux , les 

oxydes et les sels, on a été conduit à considérer les acides 

comme des corps parfaitement distincts des oxydes, qui ont, 

d i t -on, des propriétés opposées, et des sels dont l'action 

sur les autres corps est nu l le , en général. Mais si l 'on veut 

mettre toutes les réactions en équation , et sans hypothèses, 

l 'on verra qu'elles ne diffèrent en r i e n , que ces réactions 

soient produites par des acides ou par des sels. On peut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 53 ) 

même dire qu'il y a des sels tout aussi énergiques et même 

plus énergiques que les acides. Ainsi, les acides chlorhydri-

que etsulfuriquesont loin d'attaquer tous les métaux: r h 

bien, que l'on remplace ces acides par les sulfates ou chlo

rures argentique , aurique et p la t in ique , et à l ' instant les 

métaux inattaquables par les acides se dissoudront , tandis 

que l 'argent, l'or ou le p la t ine , au lieu de l 'hydrogène, se

ront mis en liberté. 

L'acide sulfurique attaque les oxydes; mais en quoi 

diffère-t-il des sulfates d'argent ou de platine qui attaquent 

ces mêmes oxydes? les deux réactions ne sont-elles pas ab

solument semblables : 

S O : H 2 + OK — SO' K -4- O I F , 

SO' Ag + OK = SO' K H O A g . 

Les nitrates ne sont-ils pas des corps aussi énergiques 

que l'acide ni t r ique. Les nitrates d 'argent , de cu ivre , de 

plomb, e tc . , n 'at taquent-i ls pas le fer, le z inc , le man

ganèse ? 

Le nitrate de potasse n a t taque-t - i l pas une foule de corps 

qui résistent à l'action de l'acide ni t r ique ? 

Dans tous les Traites de chimie, l'on examine séparément 

i° l'action des acides sur les oxydes; 2° l'action des acides 

sur les sels; 3° l 'action des oxydes sur les sels ; 4" l 'action 

des sels sur les sels. E n quoi toutes ces actions difièrentr 

elles ? Ne doit-on pas les réunir toutes en une seule : ac 

tion des sels sur les sels? 

En effet, que ces sels soient des combinaisons d'hydro-

génium ou de potassium, des oxures ou des chlorures, des 

carbonates ou des margarates, les réactions sont toujours de 

la même na tu re , elles sont calquées les unes sur lesautres ; 

c'est la loi de Berthollet qui les régit. 

Toutes les réactions suivantes se ressemblent : 
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Cl 2 Pt F = ) Cl' H 2 4 - F = 1 S O Cu + F = ) SO' H- 4 - F = 

C I ' F ^ P t ) C l ' F + i ï ' j S O ' F 4 - C u j S O ' F + H ! ; 

O R 4 - SO 1 H s = 1 Û K + SO' C u - j O B a + Cl' FI' = 1 0 BA-t - Cl 2 Cu z= 

O H ' 4 - S O ' K | 0 C u 4 - S 0 ' K ( O H 1 4 - C l 2 Ba j OCu 4 - C l 2 Ba. 

<Les acides, ou les sels d 'hydrogène, on t , je l 'accorde, 

des propriétés spéciales, très-caractérisées, qui ne permet

tent pas de les confondre avec les sels de potassium ou d'ar

gent; les oxydes ont aussi des propriétés caractéristiques 

qui les distinguent très-fortement des nitrates ou des mar -

garâtes. Mais les sels de potassium n'ont-ils pas des p ro

priétés caractéristiques ? Qui pourrai t confondre un sel 

d'or avec un sel d'un autre métal? S'il existe une différence 

entre l'oxyde et le carbonate de potassium , la différence qui 

existe entre ce dernier et le nitrate , ou le cyanure , ou le 

picrate de potasse, n'est-elle pas infiniment plus grande ? Si 

l ' a lumine et son phosphate, qui s e ressemblent t an t , que 

les chimistes confondent si souvent, sont placés par eux à 

une très-grande distance l 'un de l ' au t re , où mettront-i ls 

donc le chlorure d'or qui ressemble si peu à l ' a lumine et à 

son phosphate ? S'il fallait établir une classification entre 

ces trois corps, j e mettrais p lu tô t , dans la même classe, 

Voxyde d 'aluminium et son phosphate , l e chlorure d'or 

dans une au t re ; ou b ieT i , Voxurc d 'a luminium et l e chlo

rure d or dans une même classe, l e phosphate dans une au

tre , plutôt que d e mettre l 'oxyde à part et d e réunir l e phos

phate d 'a luminium au chlorure d'or. 

Que l ' on retourne cette question dans tous les sens , eL 

l 'on verra que l'acide chlorhydrique, la potasse et le chlo

rure de potassium n'appartiennent, qu'à une même classe, 

la classe des sels. 

Si les chimistes ont établi une démarcation si profonde 

entre ces trois corps , cela tient tout simplement à l 'état 

physique de l'hydrogène et de l ' e au , à l 'abondance de cette 

dernière, à la facilité avec laquelle on peut. l 'éliminer par 
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la dessiccation, à l'indifférence que les chimistes et les i n 

dustriels attachent à sa présence dans la plupar t des com

posés et des réactions chimiques, enfin à ce que l'eau est 

employée comme dissolvant. 

L'influence que ]a rareté ou l 'abondance des matières 

exercent sur nos classifications est plus grande qu 'on ne 

pourrait le croire. 

Tous les chimistes sont assez indifférents sur la classifi

cation des sels de potasse ; qu'on les place tous ensemble , 

ou qu'on les sépare en les répartissant dans les différentes 

catégories de sels, chlorures, sulfates, nitrates, etc. , cela les 

inquiète assez peu. S'agit-il des sels de pal ladium, on aime 

à les voir placés dans la même classe; on voudrait avoir les 

molybdates ensemble ; on ne voudrait pas séparer la cincho-

nine de ses sels. Que l'on répartisse les acétates parmi les 

sels de potassium , de sodium , d ' ammonium, ou qu'on les 

réunisse dans la même classe, on y tient peu , car l'acide 

acétique ne coûte pas cher ; mais s'agit-il des picrates , on 

ne veut plus les disséminer. 

Après avoir réuni ce que les chimistes séparent , je vais 

maintenant séparer ce qu'ils réunissent. 

Les acides anhydres et les acides hydratés sont toujours 

confondus et employés, théoriquement au moins , l 'un pour 

l 'autre. Cependant ces corps n 'ont aucune analogie; dans 

aucune circonstance ils ne se comportent de la même m a 

nière; leurs fonctions sont entièrement différentes. Prenons 

l'acide sulfurique anhydre et le sulfate d'hydrogène comme 

exemple. Le premier ne se combine pas avec les métaux , le 

second s'y combine en dégageant de l 'hydrogène ; le premier 

peut s'unir directement aux oxydes, le second donne lieu à 

une double décomposition. Le premier ne décompose pas les 

chlorures, et se combine avec quelques-uns d'entre eux; le 

second les décompose. Le premier ne donne pas de sulfate 

d'ammonium avec le carbonate anhydre d 'ammoniaque; le 

second en donne. Le premier forme avec les alcaloïdes des 
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amidcs ou des acides amidés ; le second donne naissance à 

des sels. Le premier se combine avec le chlorure d 'ammo

nium ; le second le décompose. Le premier agit d 'une cer

taine façon sur les alcools, les amides , les carbures d 'hy

drogène; le second agit d 'une autre . Que l'on poursuive le 

parallèle aussi loin que l'on voudra , dans aucune circon

stance il n 'y aura d'analogie entre les réactions. Si l'on ci

tait, contre cette manière de voir, la décomposition du car

bonate de potasse par l'acide anhydre ou h y d r a t é , je de

manderais si l'action de l'oxamide sur la potasse est la même 

que celle de l'oxalate d 'ammoniaque sur cette même base, 

et si l'on veut toujours faire abstraction , à cause de son bas 

p r ix , de l'eau qui s'ajoute ou s'élimine. 

Les acides anhydres et hydratés n 'ont donc aucune ana

logie, et ils doivent être placés dans deux classes parfaite

ment distinctes. Cependant ce n'est pas sans motifs que les 

chimistes les réunissent, et ces corps ne sont pas sans avoir 

quelque chose de commun. Cela est v ra i , mais les rapports 

qu'ils ont entre eux sont de même ordre que ceux qui exis

tent entre le sulfure de cuivre et son sulfate, entre l'acide 

sulfurique et le soufre , entre l'acide anhydre et le sulfate de 

potasse . entre une molécule intégrante et ses molécules 

consti tuantes; mais rien de plus. Ces rapports n 'ont rien de 

commun avec ceux que l'on remarque entre le soufre, le 

sélénium et le te l lure; entre les acides sulfureux et sélé-

nieux; entre le sulfate de potasse et celui de soude. Le 

rajjport qui réunit les premiers, c'est la présence du soufre ; 

le rapport qui lie les seconds, c'est la similitude des fonc

tions. 

Les acides sulfurique anhydre et hydraté ont ceci de com

mun , c'est qu'ils renferment l 'un et l 'autre du soufre et 

de l 'oxygène, Quan t aux analogies de fonctions, ils n 'en 

présentent pas. 
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DEUXIÈME PARTIE. 
NOMBRES P A I R S ET D I V I S I B I L I T É D E S A T O M E S . 

P R E M I È R E S E C T I O N . 

NOMBRES PAIRS. 

SUR LES NOMBRES PAIRS D'ATOMES. 

Après avoir fait ]a cr i t ique du système chimique qui est 

généralement su iv i , je vais exposer les pr incipaux faits qui 

servent de base à celui que je propose. 

J'appelle atomes les équivalents de M. Ge rha rd t , o u , ce 

qui revient au m ê m e , les atomes de Berzelius, moins ceux 

des métaux qui seront dédoublés. Ainsi j 'écrirai 011*, 0 K % 

CP H 8 , Cl 'K" , N s O 6 H», N ' O e K 2 . Afin d'éviter toute hypo

thèse, je n'attacherai à ce mot atome que l'idée qui appar

tient aux nombres proportionnels. 

J'appelle molécules ou atomes les équivalents ou les 

atomes des corps composés, tels qu'ils sont admis par p res 

que tous les chimistes, sauf à y faire quelques changements 

plus tard. 

P R E M I È R E P R O P O S I T I O N (faite par M. Gerhard t ) . 

Dans toute substance organique, le nombre des atomes 

rie chaque corps simple est pair. 

A cette proposition j 'a joute la suivante : 

DEUXIÈME PROPOSITION. 

Dans toute substance minérale et organique, le nombre 
des atomes de chaque corps simple est pair, et, de plus, 
la somme des atomes do Vhydrogènc des métaux, du 
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cldore et de ses analogues, de F azote et de ses analogues, 

est un multiple de 4-

Ces deux propositions peuvent se réduire à une seule ; 

mais, pour cela, il est nécessaire de faire une classification 

dans les corps simples. Je les partage en deux catégories: 

carbone ; 

s i l i c ium. 

f luor ; a z o t e ; 

c h l o r e ; p h o s p h o r e ; 

b r o m e ; arsen ic ; 

i o d e ; ant imoine . 

J'appelle monades ceux de la première catégorie, et 

dy ades ceux de la seconde. 

Ou remarquera que les dyades, excepté les mé t aux , 

n ' en t ren t , selon la notation de Berzelius , dans les combi

naisons que par atomes doubles. Si l 'on divise en deux les 

atomes des métaux , on verra que j 'appelle monades les 

atomes simples de Berzelius, moins ceux des mé taux , et 

dyades les atomes doubles, plus ceux des métaux. 

Je remplace maintenant les propositions précédentes par 

la suivante : 

Dans toutes les molécules des substances minérales et. 
organiques, les monades et les dyades offrent un nombre 
j>air, et la somme des dyades est un multiple de 4-

\ o i c i quelques exemples à l 'appui de cette proposition 

(je mets les dyades entre parenthèses) : 

Acide formique C 2 0' ( H 1 ) ; 

A l d é h y d e C 4 O ( № ) ; 

Alcoo l C ' O ' ( H , J ) ; 

Acide ni tr ique O s ( N" FT ) ; 

Ac ide r y a n h y d r i q u e C (N' - 'H ! ) ; 

C y a n h y d r a l e d ' a m m o n i a q u e . . CM IN1 I F ) ; 

Chlorate de polasse 0 e (Cl 2 K. 2). 

Première. 

Deuxième. 

O x y g è n e ; 

Soufre ; 

Sé lén ium ; 

Tel lure ; 

H y d r o g è n e ; 

Métaux ; 
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A u n e s i s i n g u l i è r e p r o p o s i t i o n l e s o b j e c t i o n s s ' o f f r e n t e n 

f o u l e ; a i n s i l e s c o r p s l e s m i e u x c o n n u s , c o m m e l ' e a u , l e s 

a c i d e s s u l f u r e u x , s u l f u r i q u c , c a r b o n i q u e , o x a l i q u e , e t c . , 

o n t u n e c o m p o s i t i o n q u i n e s ' a c c o r d e p a s a v e c e l l e . 

Q u o i q u ' i l e n s o i t , d i v i s o n s l e s c o r p s c o m p o s é s e n d e u x 

sér ies : m e t t o n s d a n s l a p r e m i è r e c e u x q u i c o n f i r m e n t la 

p r o p o s i t i o n , e t d a n s l a s e c o n d e , c e u x q u i l u i s o n t c o n 

tra ires . 

Première série. 

Acide fluor-hydrique ( F l 2 H 2 ) ; 

Acide c h l o r h y d r i q u e (Cl 2 H 2 ) ; 

Hypoch lor i t e s 0 J ( C 1 2 M ! ) ; 

Chlorites . 0 < ( C P M 2 ) ; 

Chlorates 0 G ( C 1 J M 2 ) ; 

Perchlorates O s ( C P M 2 ) ; 

Acide nitr ique 0 G ( N 2 H 2 ) ; 

A m m o n i a q u e ( H " N ! ) ; 

Nitrate d ' a m m o n i a q u e O 6 ( H 8 N 1 ) ; 

Hydrogène p h o s p h o r e (H 6 P h 2 ) ; 

Acide formique C 2 O' ( H 4 ) ; 

Acide c y a n h y d r i q u e C 2 ( I I 2 N 2 ) ; 

Gaz des marais . . . C 2 ( H s ) ; 

Chloroforme C a ( H 2 C l 6 ) ; 

Acide acétique C ' O ' f H 1 ) ; 

Perchlorure de carbone C 4 ( Cl 1 2 ) ; 

Acide p r o p i o n i q u e CG O 1 ( H 1 2 ) ; 

Butyrène C a ( H 1 6 ) ; 

Butyramide C 8 O 2 ( H , B J \ 2 ) ; 

Nitryle b u t y r i q u e C s ( H " N 2 

Aldéhyde b u t y r i q u e C s O 2 ( H ' 6 J ; 

Butyramine C S ( H " N ! ) 

Benzamide C' 1 0' ( H 1 4 W) ; 

ISitrobcnzamide. C" 0" ( H " X ) ; 

Acide picrique C" O' 4 ( H G N 6 ) . 
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Deuxième série. 

Eau 0 ( H : ) ; 

H y d r o g è n e sulfuré S ( H 2 } ; 

Aride sul fureux a n h y d r e S O 2 ; 

Ac ide sulfurique a n h y d r e S O 3 ; 

Acide ni tr ique a n h y d r e O s ( I N J ) ; 

Acide p h o s p h o r i q u e a n h y d r e O 1 ( P 2 ) ; 

Acide carbon ique a n h y d r e CO 2 ; 

Carbonates C 0 3 ( M 2 ) ; 

Carbamide CO 2 ( I I ' N 2 ) ; 

C y a n o g è n e C J ( N 2 ) ; 

Acide o x a l i q u e C 2 0 ' ( H 2 ) ; 

Acide acét ique anhydre C O ! ( H s ) ; 

O x a m i d e C 2 0 2 ( H j N 2 ) ; 

Oxalate m é t h y l i q u e C 0« ( H 6 ) ; 

Ac ide tartrique C ' O ' ( H ' ) ; 

Acide i tac^niqne C ^ O ^ H 6 ) ; 

Acide c a m p h o r i q u e a n h y d r e C' 0 O 5 ( H " ) ; 

Cacodylo C ! ( H l 2 A s 2 ) ; 

tfthyle C ( I I " ) ; 

A m y l e C ° ( H 2 2 ) ; 

F l a v i n e C 1 3 O ( H ' 2 N 2 ) ; 

Renzone C 1 3 0 ( H I C ) ; 

F t h e r C , 0 ( H ' » ) ; 

Acide phta l ique C s O 1 ( H G ) . 

A c e s d e u x s é r i e s j ' a j o u t e r a i e n c o r e l e s d e u x s u i v a n t e s , 

q u i n e s ' a c c o r d e n t p a s a v e c n o s p r o p o s i t i o n s . 

L ' u n e r e n f e r m e d e s c o r p s c r i s t a l l i s a b l e s o u s u s c e p t i b l e s 

d ' ê t r e p u r i f i é s , e t d o n t l e s a n a l y s e s s o n t a n t é r i e u r e s à l ' é p o 

q u e à l a q u e l l e n o u s a v o n s é m i s n o s p r o p o s i t i o n s . 
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L a d e r n i è r e s é r i e r e n f e r m e d e s c o r p s i m p u r s o u i n c r i s t a l -

l i s a b l e s . 

Troisième série. 

Acide stéarique C M 0 ' ( H 1 3 5 ) ; 

Sucre de gé la t ine Ca O (WW); 

Acide n i trosaccharique C s O 1 3 ( H 2 2 № ) ; 

Q u i n o n e C 2 S 0 3 ( H 1 6 ) ; 

Furft iramide . . C 1 5 O 3 I ' H 1 2 IN"2 ) : 

Essence d'estragon C 3 2 O 3 ( I I" ) ; 

Acide anis ique C , £ 0 6 ( H H ) ; 

Acide n i tranis ique C 1 S O" ( H ' 2 N-') ; 

Orcine C ' B 0 ( H " j ; 

Acide amylosu l fur ique C'° S 2 O s ( H 3 ' N 2 ) , 

Acide o l é ique 

Chlorisatine 

Quatrième série. 

Proté ine C O ^ H ^ N " ) ; 

Chondrine O 0 ! ( H 2 6 N« ) ; 

Pect ine C 3 s 0 2 i ( H « ) ; 

Émuls ine C O" ( II ' G ] \") ; 

F ibrome C 3 S 0 : ' ( I I S 2 N I ! ) ; 

Acide crén ique C ' 0 3 ( H 1 G N ) ; 

Acide apocrén ique C ' 0 3 ( H " N 3 ) ; 

Acide g luc ique C" O" (II 3 ») ; 

Sulfide m é l é n i q u e C ' S ' f f f f f ' ) ; 

Sulfide x a n t h é n i q u e C 3 S 2 ( I P TST1 _) ; 

Sulfide p h a ï é n i q u e C S' ( H 1 0 N 1 2 ) ; 

Tl iébaïne C 2 5 O ( K ! B ?i 3 ) ; 

Sabadil l ine C 2 0 O' ( I I ! S N 2 ] . 

Je l a i s s e d e c ô t é , p o u r u n m o m e n t , c e s d e u x d e r n i è r e s 

s é r i e s , p o u r n e m ' a t t a c l i e r q u ' a u x d e u x p r e m i è r e s ; e t j e 

v a i s , d a n s u n e s u i t e d e r e m a r q u e s , s i g n a l e r l e s d i f f é r e n c e s 

p r o f o n d e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s c o r p s d e la p r e m i è r e e t 

c e u x d e la s e c o n d e . 
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REMARQUES. 

I. — Sun L E S V O L U M E S . 

Le nombre des corps de la première série est peut être 

vingt fois plus grand quecelui des corps de la deuxième. Mais 

laissons cette remarque de côté, pour nous attacher à la 

suivante , qui a été faite par M. Gerhard t , et qui mérite 

toute notre attention. 

Les corps de la première série sont représentés par /\ vo
lumes • les corps de la deuxième le sont par a volumes. 

Une pareille coïncidence entre les nombres pairs ou im

pairs et les volumes ne peut être due au hasard. Ains i , 

lorsque nous découvrons un corps dont les monades sont 

impaires , ou dont la somme des dyades n'est pas un mu l 

tiple de 4 j nous pouvons dire d'avance que sa molécule 

sera représentée par 2 volumes. 

Cependant il y a une légère modification à introduire 

dans cette remarque f j ' y reviendrai plus loin. 

I I . — S U R L E V O L U M E D E S É T H E R S . 

Les acides de la première série donnent des éthers à 
4 volumes, et les acides de la deuxième des éthers à 1 vo
lumes (Gerhard t ) . 

Je 11e connais aucune exception à cette règle. 

Il ne faut pas oublier que j 'appelle acides les sels d'hydro

gène , et que , par conséquent, la remarque précédente ne 

s'applique pas aux acides ni tr ique et acétique anhydres qui 

sont inscrits dans le second tableau. 

I I I . Suit L E S S E L S A C I D E S . 

En général, les acides de la première série ne donnent 

pas de sels acides, tandis que tous ceux de la deuxième eu 

donnent facilement. 

Ainsi , l'on ne connaît pas un seul nitrate , n i t r i t e , clilo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6 3 ) 

rate, chlorure, b romure acide. Ce n'est qu'avec difficulté 

qu'on a pu obtenir, dans les acides concentrés, un ou deux 

acétates ou formiates acides et fort peu stables. On pourrai t 

encore citer un fort petit nombre de sels acides, comme l ' io-

date acide de potasse ; mais il y aurait diverses observations 

à faire sur ce sujet, qui trouveront leur place ailleurs. 

On sait, au contraire , que presque tous les sulfites, sul

fates, carbonates , bo ra tes , chromâtes , oxalates, tartrates , 

alloxanates, etc. , peuvent s'obtenir à l'état de sels acides. 

I V . — SUR LES SELS DOUBLES. 

En général^ les acides de la première série ne donnent 

pas de sels doubles (i sur 100 peu t - ê t r e ) , tandis que ceux 

delà deuxième en donnent facilement, eten très-grand 

nombre. 

Il faut toutefois en excepter les sels les plus simples 

de la chimie , les fluorures, chlorures , bromures , iodures 

et cyanures, qui donnent , au contraire, facilement des sels 

doubles. 

V . S m i LES HYRHlnES. 

J'appelle hybrides les sels doubles, t r iples , quadru

ples, etc., dont les bases sont réunies en toutes proportions, 

comme dans les grenats, les épidots , certains carbonates, 

phosphates, silicates, oxydes, sulfures, etc. 

Les acides de la première série ne donnent pas d'hybri

des; on na rencontré ceux-ci que dans les corps de la 

deuxième série. 

V I . - — SUR LE SOMBRE DES ÉTHERS. 

Les acides de la première série n'ont qu'un éther, ceux 
de la deuxième en ont deux. 

Ainsi il n 'y a qu 'un éther n i t r eux , n i t r ique , hydrochlo-

rique, formique, acétique, etc. ; tandis qu'i l y a deux éthers 

sulfhydrique, sulfur ique, carbonique, oxal ique, etc. 
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fi) Je pense que l'acide leucoturique irest autre chose que l'oximide. 
\u roste , on connaîL Toxiniide mélaniliquc. 

V I I . — S U R L E S A C I D E S A L C O O L I D É S . 

Les acides de la première série ne donnent pas d'aci

des alcoolidés , les acides de la deuxième en donnent 

(Gerhard l ) . 

Ainsi l 'on ne connaît pas les acides n i t ro , ehlorhydro , 

formio , acéto. , . méthylique, vinique ou amylique ; tandis 

que les acides sulfhydro , sulfo, phospho , carbo, oxalo, 

succino. . . me'tliylique , vinique , amylique existent. 

V I I I . Su i t L E N O M B R E D E S A M I D E S . 

Les acides de la première série sont susceptibles de don
ner deux espèces d'amitiés, tandis que ceux de la deuxième 
peuvent en donner quatre. 

Ains i , les premiers forment des amides et des imides ou 

nitryles, comme l'ace'tamide et l 'acétonitryle, la benzamide 

et le benzonitryle. L'acide oxalique , qui appart ient à la 

deuxième série,donne de l 'oxamide,de l'acide oxamique, du 

cyanogène et de l 'oximide ( i ) . Il serait plus exact de dire 

que : Les acides de la première série ne donnent que des 
amides qui correspondent aux sels neutres, tandis que les 
acides de la deuxième peuvent former des amides qui cor~ 
respondent aux sels neutres et aux sels acides. 

I X . — S U R L E S A C I D E S A M I D É S . 

Les acides de la deuxième série donnent seuls des acides 

amidés. 

On ne connaît ni acides n i t r amique , chloramique, ni 

acides formiamique, acétamique, benzamique, etc. ; tandis 

qu'il existe des acides sulfamique, pliospbamique, carbami-

que , oxamique , pbtalamique , etc. 
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X. — Sun LES ÉTHERS DOUBLES. 

Les acides de la deuxième série donnent seuls des éthers 

doubles. 

Il n'y a pas de n i t ra te , de ch lorure , de formiale ou d'a

cétate doubles de méthyle et d 'éthyle; tandis que l'on con

naît l'oxyde double, le carbonate double , le xanthate dou

ble, l'oxalate double de méthyle et d'éthyle. 

XI. Sun. LES AMIDES DOUBLES. 

Les acides de la deuxième série donnent seuls des amides 

doubles. 

Comme exemple, je citerai la carbamide anilo-ammoni-

que , la carbamide ammonio-éthylaminique , l 'oxamide 

anilo-ammonique. 

XII . — SUR LES ÉTHÉRAMTDES. 

Les acides de la deuxième série donnent seuls des corps 

qu'on peut considérer comme des combinaisons doubles 

d'amides et d'éthers. 

Tels sont Turéthane , l 'oxaméthane, la sulfaméthane, la 

xanthogénamide, l 'allophanate de méthyle , etc. 

XIII. — SUR LES ACIDES COPULES. 

Les acides copules, conjugues, complexes, ne provien

nent que des acides de la deuxième série et ils appartiennent, 

tous à la première. 

Tels sont les acides sulfobenzidique , sulfophénique, sul-

famique , oxalovinique, carbamique , etc. 

XIV. — Sua L E S A N H Y D R I D E S . 

Les anhydrides de la deuxième série s'obtiennent pres
que tous directement en enlevant Veau à Vacide hydraté, 
soit par la chaleur, soit par des corps avides d'eau; tandis 

5 
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que tas acides anhydres de la première série ne s'obtien

nent que par des moyens indirects. 

Ainsi, l'on obtient directement les anhydrides sulfureux, 

sulfurique, arsénieux, arsénique, carbonique, bor ique , si-

licique, chromique, tungstique, molybdique, . . . , tartr ique, 

camphorique, succinique, phta l ique , e tc . ; tandis que ce 

n'est que par des moyens indirects qu'on parvient à prépa

rer les acides ni t r ique, acétique, benzoïque, etc. Cependant 

l'acide iodique anhydre s'obtient directement avec l'acide 

hydraté . 

De plus , les anhydrides de la deuxième série donnent, 

avec le gaz ammoniac des acides amidés tandis que les 

acides anhydres de la première ne forment que des amides. 

X V . Suit LES ÀJiHYOROSELS. 

Les acides de la deuxième série ont seuls donné des sels 
acides anhydres dans le genre du bichromate et. du bisul
fate anhydres de, potasse. 

On ne pourrai t pas citer un seul exemple authentique de 

sels semblables obtenus, en présence de l 'eau, par les aci

des de la première série ( i ) . En considérant que l'acide sul

furique anhydre peut se combiner avec plusieurs espèces 

de sels secs comme les chlorures , il serait possible aussi 

que des acides anhydres de la première série donnassent des 

combinaisons analogues. 

X V I . — SUR LES P A R A S E L S . 

Jusqu'à ce jour les acides de la deuxième série ont seuls 

donné des parasels dans le genre des para , met a, 

pyro... phosphates. 

(i) Il faut encore faire une exception pour l'acide iodique. Ce composé 
présente diverses particularités qui ne sont pas encore expliquées; ses sels 
sont peu connus et Ton n'est pas d'accord sur leur composition. 
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Ainsi, l'on connaît les acides pa ra , me ta , iso , poly. . . 

phosphoriques, stanniques , tel luriques, t i taniques , an t i -

moniques , tungstiques , tartriques , citriques , mali-

ques, etc. ( i ) . 

X V I I . — SUR LE SOMBRE DES A T O M E S D'EAU DANS LES 

SELS. 

En général, le nombre des atomes d'eau dans les sels 

des acides de la première série est. p a i r , tandis q*ue dans 

la deuxième série ce nombre est pair ou impair. 

Ainsi, tous les ch lorures , chlorates, nitrates, formiales, 

acétates , renferment i , 2 , 3 , 4 v f ° i s H 4 0 % et rarement 

j , | et } de H 4 O s . Les sels simples de la deuxième série 

renferment 1, 2 , 3 , 4 v ^ o l s H s O , et t r ès - ra rement^ , 

et | de I P O . Je reviendrai plus loin sur ce sujet, ainsi que 

sur le nombre des atomes d'eau des sels acides , doubles et 

basiques. 

XAIII. — Sun LA S O L Ï B I L I T É DES SELS. 

Toutes choses étant analogues} autant que possible, 

on peut dire, en général, que les sels des acides de la pre

mière série sont solubles, tandis que ceux de la seconde 

sont insolubles. 

Ainsi tous les ni t r i tes , n i t ra tes , chlori tes , chlorates, 

perchloratcs , bromates , formiates, acétates , tous les sels 

amidés, alcoolidés, copules, presque tous les chlorures, bro

mures, iodures, fluorures, sont solubles; tandis que p res 

que tous les oxydes , sulfures , sulfites, phosphi tes , phos

phates, arsénites, arséniates, chromâtes, tungstates, etc., 

borates, silicates, carbonates , oxalates, t a r t ra tes , e t c . , 

sont insolubles. 

(1) On pourrait citer les acides hydrolcique, métaolëique et métamarga-
rique comme contraires à cette remarque ; mais il est certain que les for
mules qui ont été attribuées à ces acides ne sont pas exactes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 68 ) 

Il est évident que la composition élémentaire doit exer

cer une grande influence sur la solubil i té, et par consé

quent annuler , dans certains cas , la remarque que je viens 

de faire. Ains i , l'on sait que le carbone et l 'hydrogène, en 

augmentant dans les composés neutres , alcalins ou acides, 

en diminuent la solubilité. Aussi passe-t-on des formiatcs 

et des acétates, qui sont très-solubles , aux propionates, qui 

le sont moins; pu i s , en remontant l 'échelle, aux caprates, 

aux cétates, aux margarates , e tc . , qui sont tout à fait i n 

solubles , quoique appartenant à la première série. 

XIX. — SUR LA V O L A T I L I T É . 

En général, les acides (il s'agit toujours des acides hy

dratés) de la première série sont plus volatils que ceux 
de la seconde; et la plupart de ceux-ci ne se laissent pas 
distiller sans décomposition. 

Ainsi les acides chlorhydrique, b romhydr ique , iodhy-

d r ique , f luorhydrique, n i t r ique , perchlorique , fbrmique, 

acétique, p ropionique , margar ique , benzoï'que, e tc . , sont 

volatils (les acides ch lor ique , iodique ne le sont pas , mais 

cela tient à une autre raison) ; tandis que les acides sulfu

rique (bout à une haute température) , hyposulfureux, sul

fureux, chromique, tungstique, etc. , arsénieux, arsénique, 

phosphor ique , bor ique , si l icique, carbonique, oxalique, 

ta r t r ique , succinique, ph ta l ique , mal ique , c i t r ique , gal-

l ique , etc. , ne sont pas volatils. 

Il est vrai que dans la première série se trouvent un 

grand nombre d'acides qui ne peuvent distiller sans décom

position , ce sont les acides copules ; mais il faut remarquer 

que tous ces corps sont des combinaisons d'acides de la se

conde série. 

S 'il était possible de choisir des corps à composition 

presque identique, on verrait encore que les corps de la 

seconde série sont moins volatils que ceux de la première. 
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Ainsi , si nous comparons 

L'éther m i m i q u e C 6 O' H 1 1 , 

à Téther o x a l i q u e C s O ' f l ' ° ; 

L ' é ther acét ique C ' O ' H 1 6 , 

à l 'éther succ in ique C 8 O 4 H " ; 

L'acide b e n z o ï q u e C ' O ' H 1 2 , . 

à l a b e n z o n e C l ! O H " ; 

nous verrons que les premières combinaisons sont bien 

plus volatiles que les secondes. Il semble cependant que la 

benzone, qui est de l'acide benzoïque moins C O ! et I I a O , 

devrait être beaucoup plus volatile que lui . 

X X . — SUR L ' E A U , L 'ACIDE CARBONIQUE ET LE C H L O R E . 

Lorsqu'on met en équation la réaction du chlore , du 

brome , etc., sur un des corps de la première sér ie , il faut 

toujours employer 4 C l , 4 B ou un multiple. Pour la se

conde série, il ne faut que 2 Cl ou un multiple (Lauren t ) . 

Lorsqu'on met en équation les réactions des corps de la 

première série, on voit , dans les i-j- des cas, que les quan

tités d'eau, d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, qui 

sont absorbées ou dégagées, sont représentées par H 4 0 ! , 

C 5 0 * et C s O s ou un mul t ip le ; tandis que , dans toutes les 

équations de la seconde sér ie , c'est I P O , C O 2 et C O , ou 

un multiple (Gerhard t ) . 

Préparation 

de la l iqueur des H o l l a n d a i s . C ' H ' - t - Cl* ; 

du perchlorure d e c a r b o n e . . C 4 H» -+- C l 2 0 = C ! Cl" -+- H* Cl £ ; 

de l'acide chloracét ique . . . . C 4 H" O' -+- Cl" = C a H 3 № O 4 

- i - wa°. 
Décomposition 

. . . C 2 0 , H ' =r C 2 0 3 4 - H ' O 1 ; 
. a C ' H ' O 4 ^ C ' O ' - f - H ' O 3 

-+- C " H l J O V 

de l'acide formique 

de l'aride acét ique . 
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On a , au contraire , dans la décomposition 

de l'acide oxalique C' O' H' = CO -f- CO 3 -f- H' O ; 
d'un carbonate parle chlore. C 0 3 M ' 4 C l 2 = C 0 2 + C P M H - O . 

X X Í . Se H L E S CORPS DE LA TROISIEME SÉRIE. 

J'ai rangé dans cette série les corps dont les formules 

ne s'accordaient pas avec nos propositions à l 'époque où 

nous les avons émises, et qui ne possèdent aucune des 

propriétés que je viens de signaler dans les composés de la 

deuxième série. Ainsi l'acide anis ique, par exemple, dont 

les dyades ne sont pas divisibles par 4) ne donne ni anhy

dr ide , ni sels doubles ou acides; il n'a qu 'un é ther ; il ne 

forme ni acide amidé, ni acide alcoolidé; son éther est 

représenté par 4 volumes, etc. Cette troisième série pou

vait alors comprendre la dixième partie des corps connus; 

cependant nous n'avons pas hésité, M. Gerhardt et moi , 

à déclarer que toutes leurs formules devaient être inexactes. 

Plus t a rd , il a été démontré qu'il fallait les remplacer par 

d'autres formules qui s'accordent maintenant avec nos 

propositions. Si celles-ci eussent été fausses, il y avait dix 

mille à parier contre un que toutes ces formules ne pou

vaient être entachées d 'erreurs , et que les corrections ne 

viendraient pas toutes précisément donner gain de cause à 

notre manière de voir. 

X X I I . — SUR LES COUPS DF. LA Q U A T R I È M E SÉRIE. 

Les composés de celte série sont incristallisables : on ne 

sait s'il est possible de les purifier : la plupart d 'entre eux 

renferment du soufre ou du phosphore , et l'on ignore si 

ceux-ci font partie de la molécule chimique, ou s'ils font 

partie d 'un autre composé qui s'y trouverait à l'état de mé

lange ; en tous cas, leur composition paraît être tres-com-
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plexe. Il est cligne de remarque que , sur les deux ou trois 

cents formules de ces corps , il n 'y en a peut-être pas dix 

dont les monades soient paires , et la somme des dyades divi

sible par 4- C'est ce que le hasard donnera i t , si aucune loi 

ne présidait au nombre des atomes des corps composés. Si 

l'on voulait construire des formules , en tirant au hasard 

des nombres pairs ou impairs pour le carbone et pour l'oxy

gène , et des nombres pairs pour 1 hydrogène et l 'azote, sur 

seize formules, une seule aurait ses monades en nombre 

paii'j et la somme de ses dyades divisible pa r 4-

Nous allons voir, dans un ins tan t , que les composés de 

la deuxième série satisfont à notre proposition ; or, si nous 

prenons tous les corps connus , purs ou i m p u r s , nous t rou

verons que leurs formules offrent précisément le contraire 

de ce que le hasard donnerai t , c'est-à-dire qu'i l n 'y a pas la 

seizième partie des corps dont les monades soient impai res , 

ou dont la somme des dyades ne soit pas divisible par 4 ; e t , 

de plus, que ce seizième renferme exclusivement les corps 

impurs et incristallisables , ou bien des corps mal connus, 

comme la thébaïne, la sabadill ine, etc. 

XXIII . — SUR LES CORPS H Y P O T H É T I Q U E S . 

Tous les corps hypothétiques dont les chimistes ad
mettent l'existence dans les combinaisons, comme le 
formyle, Vacètyle, Vèthyle, le benzoïle, etc., sont con
traires à notre proposition. Pas un seul ne la confirme, 
et cela doit être; nous verrons plus tard pourquoi. 

La plupart des remarques précédentes n 'ont été faites que 

sur les acides, mais on peut dire qu'elles s'appliquent aussi 

à presque tous les corps neut res , car l 'oxamide, l 'éther 

oxalique, le cyanogène et l 'oxaméthane, par exemple, sont 

des combinaisons qui appart iennent à l'acide oxalique. 

Quant au cacodyle , à l 'é thyle, à la caprone, à la ben-

7.one, j ' y reviendrai plus tard. 
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Conclusions. 

Il est bien difficile de concevoir pourquoi les corps à for

mules paires diffèrent tellement des corps à formules im

paires; pourquoi , à la pre'sence d'un nombre impair corres

pondent et deux volumes , et des sels acides ou doubles, et 

des acides amidés, et des étbéramides , etc. 

E h bien , faisons disparaître les nombres impairs en dou

blant les formules de la seconde série ; alors tout se géné

ral isera, tout s 'expliquera, et les bizarreries des remarques 

précédentes disparaîtront. 

En doublant ces formules, 

i ° . Notre proposition n 'a plus d'exceptions; 

2 0 . Tous les corps sont représentés par le même vo

lume (4) ï 

3°. Les acides sulfhydrique , sulfureux, sulfurique , car

bonique , oxalique, tar tr ique, e t c . , deviennent bibasiques: 

alors l'acide oxal ique, par exemple , ayant pour formule 

OO" r P H a , 

on conçoit : 

4". Qu ' i l donne un oxalate acide C s O s K s H s ; 

5 ° . Qu ' i l donne un oxalate double C s O 8 R s Mg 5 ; 

6°. Qu ' i l ne présente plus d'anomalie dans le volume de 

son éther neutre ; 

y°. Qu ' i l donne deux éthers, l 'un correspondant aux sels 

neutres C 2 O s E t 5 E t s ; l 'autre correspondant aux sels acides 

C* O 8 E t s H 9 ; 

8°. Qu ' i l forme un acide amidé et un acide vinique. 

g". On conçoit que les acides bibasiques puissent se trans

former directement en anhydrides en perdant H* O 2 , tandis 

que les acides monobasiques ne le peuvent pas. En effet, 

si ceux-ci perdaient un atome ou une molécule d'eau H * 0 ! , 

ils donneraient un autre corps que l'acide anhydre ; tel est, 
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par exemple, l'acide formique, qu i , en laissant dégager 

H' O 2 , donne de l'oxyde de carbone, et ne peut pas.former 

l'acide anhydre en perdant H 8 0 , car H ' O n'est plus de 

l'eau ( i ) . Cependant on pourrai t re tourner le raisonnement, 

et dire que l'acide acétique anhydre C 4 H 6 O 3 et l ib re , n'a 

besoin d'absorber que H a O pour former l'acide acétique 

hydraté. Mais , d'après ce que nous venons de dire plus haut , 

la formule de l'acide acétique anhydre est C 8 H 1 2 0 6 , et il 

ne peut donner avec l 'eau que la réaction suivante : 

C , H " 0 " ' - r H l 0 ! = 2 C , H ' 0 l . 

io°. C'est par la même raison que la transformation de 

l'acide acétique en acétone doit se représenter par 

2 C i a i o ' = c f H i , o i + H< o : + c 2 o s 

et non par 
C H 8 O 1 = C 3 H 6 0 -t- H 2 0 + C O 2 . 

Tout le monde est d'accord-là dessus, car C 3 I I e O n'est 

pas de l'acétone. Je reviendrai plus loin sur ce sujet. 

1 1 ° . On conçoit maintenant pourquoi les sels de la p r e 

mière série se combinent avec 2 , 4? 65 8 , . . . , molécules 

d 'eau, tandis que les sels de la seconde série ne se combi

nent qu'avec 1, 2 , 3 , 4 v - 5 molécules. E n doublant la for

mule de ces derniers , le nombre des molécules d'eau est le 

même dans les deux cas 5 nous verrons tout à l 'heure pou r 

quoi ce nombre est toujours pai r . 

(1) L'eau est un acide bibasique qui donne , comme son analogue l 'hydro
gène sulfuré, 

Un sel acide. . . . 
Un sel d o u b l e . . . 
Un ether neutre. 
Un ether acide. . 
Un ether double 
Un hydrovinate. 

O ' K ' I P 

O'Et 'Et" 
0 ' E t : H ' 
O'E t 'Mc 1 

O ' E t ' K ' 

S ' C u ' F » ; 
S ' E t ' E t ' i 
S' Et ' H ' , 
S" Et 'Me ' 
S 'El ' K' j 

d'ailleurs H ' O ' , comme H 4 S ' = vulnmes. 
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12°. Par la duplication des formules, les composés des 

deux séries donnent alors, dans toutes leurs réactions, 

1 P 0% ( 7 0% C 2 O 4 , CP ou des multiples. 

i3° . On conçoit enfin pourquoi , en général , les corps 

de la seconde série sont moins volatils que ceux de la p re 

mière , car ils renferment maintenant un nombre double 

d'atomes. Ainsi , en comparant 

L'acide ben¿o ique C" H " 0 ' , 

à la benzone C 1 3 1I">0 , 

nous nous étonnions de voir celle-ci si peu volatile; mais 

notre étonnement cesse eu écrivain ces deux corps ainsi : 

Azide benzoïque C" H l 2 0 ¡ , 

Benzone C ^ I P ' O ' . 

Aous savons donc enfin ce que c'est qu'un acide b i -

basique. 

Pour Berzclius, un acide est bibasique à cause de l ' indi

visibilité de sa formule : tel es t , par exemple, l'acide pyro-

phospliorique P 3 0 3 - f - 2 I P O . .l'ai fait voir précédemment 

qu'en prenant d'autres nombres pour les atomes, on pou

vait changer la basicité des acides. 

Pour M. Liebig, un acide est bibasique lorsqu'il peut 

former des sels doubles avec certains métaux. M. Liebig 

était dans la bonne voie, mais il s'est arrêté en chemin. 

Ainsi il considéreles acides tartr ique et alloxanique comme 

bibasiques, parce qu'ils peuvent former certains tartrates 

et certains alluxanales doubles. La définition est incertaine, 

car la nature des sels doubles , qui rendent un acide bibasi

q u e , n'est pas indiquée d'une manière précise; cela, d'ail

leurs , est impossible. 

Pour M. Gerha rd t , un acide est bibasique lorsqu'il 

forme des sels acides et des sels doubles , peu importe avec 

quelle base. Ains i , pour l u i , les acides sulfureux, sulfuri

q u e , carbonique, oxalicpie, etc. , sont bibasiques. 
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Mais, comme ce caractère n'est pas absolu, attendu qu'on 

rencontre çà et là des acides monobasiques qui donnent 

quelques sels doubles ou acides, M. Gerbardt y ajoute le 

suivant : Les acides bibasiques donnent des étbers à % vo

lumes; ainsi, l 'uther oxalique, dans la notation ordinai re , 

correspond à 2 volumes. 

Le caractère que M. Liebig attribue aux acides bibasi

ques appar t ient , au plus haut degré , aux acides sulfureux, 

sulfurique, carbonique et oxalique. Cependant M. Liebig 

ne considère pas ces acides comme bibasiques. Tous les chi

mistes (même ceux qui n 'admettent que les équivalents!) 

ont adopté l 'opinion de M. Liebig. M. Gerhard t leur de 

mande, depuis longtemps, pourquoi ils considèrent les 

acides tartrique , malique , alloxanique , ur ique , etc. , 

comme bibasiques, tandis qu'i ls ne voient , dans l'acide 

sulfurique, qu 'un acide monobasique. M. Gerhardt n'a pas 

encore obtenu de réponse; cependant elle est facile à faire : 

Un acide est ou n'est pas bibasicjue, suivant l'autorité dont 
jouit le chimiste qui le considère comme tel. 

Aux caractères donnés par M. Gerhard t , j 'ajoute les sui

vants : Les acides bibasiques peuvent donner deux é thers , 

quatre amides, un acide alcoolidé, un acide amidé, u n an

hydride, directement, des sels à 1, 2 , 3 , ^molécules 

d'eau, des para-méta-acides, etc. 

Ainsi, pour nous , la basicité des acides ne dépend pas 

uniquement, comme le veut Berzelius, de l ' indivisibi

lité de leurs formules, mais de leurs propriétés. Pour 

MM. Berzelius, Liebig et pour tous les chimistes, l'acide 

stéarique C B S H 1 3 2 0 B - t - 2 H 5 O est bibasique à cause de l'in

divisibilité de sa formule, tandis que l'acide margarique 

ç n H 6 6 0 3 + H , Q e a l m o n o b a s i q u e . 

Pour M. Gerhardt et pour moi, si ce dernier est monoba

sique, le premier l'est certainement aussi. Il est impossible 

de rencontrer deux corps qui se ressemblent autant que ces 

deux acides: on n'a qu 'un point de fusion, une différence 
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de quelques degrés pour les dist inguer; leurs sels, leurs 

éthers sont presque identiques. Enfin , l'acide stéarique ne 

possède aucun des caractères des acides bibasiques. Nous 

n'hésitons donc nul lement à le considérer comme monoba

s ique, et , par conséquent, à déclarer d'une manière posi

tive que sa formule est inexacte. 

Personne ne peut manquer d'être frappé de toutes les re

marques que je viens de faire , personne ne peut se refuser 

à en admettre la conséquence, savoir qu'il faut doubler 

les formules de la seconde série. Cependant , on éprouvera 

sans doute de la répugnance à compliquer ainsi toutes ces 

formules, on refusera de représenter l'acide sulfurique par 

S 3 O ' f P . 

Je conçois cette répugnance; mais il faut être logique, et 

par conséquent, suivre M. Gerhardt qui propose de laisser 

intactes les formules ordinaires de la seconde sér ie , et de 

simplifier toutes celles de la première en les divisant par 

2 . Nous arrivons ainsi à un résultat q u i , au fond, est 

Je même; seulement , au lieu de représenter tous les corps 

par 4 volumes, nous les représentons par 2 volumes. Les 

acides de la première série sont monobasiques; ceux de la 

seconde restent bibasiques. Par exemple, le ni trate de po

tasse, en devenant N 0 3 K , reste monobasique ; et le sulfate 

dépo tasse , en devenant SO*K 2 , reste bibasique. 

Non-seulement les ^ des formules, celles de la première 

série , se trouvent ainsi simplifiées, mais il en est de même 

d'un grand nombre de formules de la seconde série. Ainsi , 

l'on représente ordinairement l'acide sulfovinique par 

SO 4 E t s - | - SO* H 2 . Cette formule devient , dans la notation 

à 2 vo lumes ,SO v EtH. Lebisulfatedépotasse SO*K s-f-SO*H , 

devient S O ' K H . 

Enfin, cette remarque que nous avons faite sur les mo

lécules d 'eau, qui se trouvent toujours en nombre pair, 

s'explique facilement ; car, en divisant les formules par 

2 , le nombre des molécules suit la progression ordinaire 
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i , 2 , 3 , 4 5 On conçoit de même pourquoi , dans les 

réactions, on voyait toujours apparaître C ! 0 4 , C ! 0 2 , Cl*, 

H* O 2 . 

Par suite de cette nouvelle convention, notre proposi

tion fondamentale peut se simplifier et recevoir la forme 

suivante : 

Dans les corps composés, les monades et les dyades of

frent un nombre pair ou impair, mais la somme des dyades 

est un nombre pair. 

Ou tout simplement : 

La somme des dyades est un nombre pair. 

Ainsi, la loi de M. Gerhardt : que tous les corps offrent 

un nombre pair d 'atomes, n'existe p lus ; mais elle se trouve 

remplacée par un avantage équivalent , la simplification de 

toutes les formules. 

Les formules ainsi simplifiées, nous les appellerons uni

taires, par opposition aux formules dualist iques, car il de

vient impossible, dans la notation un i ta i re , de représenter 

la formule des acides monobasiques par de l'eau plus l'acide 

anhydre. En effet, nous écrivons maintenant : 

Eau H ! 0 ; 

Acide n i tr ique N O 3 H ; 

Acide ch loracé t ique . . . . G2 Cl 3 O 2 H . 

Les acides ni tr ique et chloracétique, qui n 'ont qu 'un H , 

ne peuvent donc pas renfermer H 2 O. 

Comme désormaisje n'emploierai plus que la notation de 

M. Gerhardt par i volumes, je dois bien faire remarquer 

la différence qu' i l y a entre elle et celle de Berzelius. 

Pour les corps simples, M . Gerhard t emploie les atonies 

de Berzelius, excepté ceux des métaux qui sont dédoublés. 

Pour les corps composés, il dédouble toutes les formules 

de Berzelius. 

Il est évident q u e , dans les deux notat ions, la formule 

de l'acide sulfurique reste la même, c'est-à-dire qu'il n'y a 
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aucun changement à faire aux acides bibasiques qui n ' é 

taient pas considérés comme tels par Berzelius. 

J'ai dit plus haut que M. Gerhardt considère ses atomes 

soit comme des volumes, soit comme des équivalents. Ainsi, 

pour l u i , i volume d'hydrogène ou i volume de chlore est 

l 'équivalent de i volume d'oxygène. 

L'expérience nous démontre à chaque instant que i vo

lume d'hydrogène, dans un corps composé, peut être rem

placé par i volume de chlore ou par i volume de brome. 

L'expérience nous démontre également que le nouveau corps 

chloré ou brome est analogue au composé primitif, et que, 

par conséquent, i volume d'hydrogène est bien Y équivalant. 
de i volume de chlore ou de brome. 

Mais l'expérience nous fait défaut, au moins dans les sub

stances organiques, lorsque nous voulons savoir si i vo

lume d'hydrogène ou de chlore est ou non l 'équivalent de 

i volume d'oxygène. Je ne connais pas de corps dans lequel 

on puisse opérer une véritable substitution de l'oxygène par 

l'hydrogène ou par le chlore. {Voy. l'article S U B S T I T U T I O N . ) 

On pourrai t bien citer la conversion de l'alcool en acide 

acétique, 

C- H6
 0 + 0 - = 

O II' 0 5 + \V0, 

pourprouverque i volume d'oxygène sesubstitueà 2 volumes 

d'hydrogène , et que , par conséquent, 1 volume d'oxygène 

est l 'équivalent de 2 volumes d 'hydrogène; mais quel rap

port y a-t-il entre l'alcool et l'acide acétique? Et d'ailleurs, 

il n 'y a pas substitution ou remplacement immédiat d'un 

de ces corps par l ' au t re , car l'alcool perd d abord de l 'hy

drogène sans substi tution, en donnant de l 'aldéhyde; celui-

ci absorbe ensuite de l'oxygène , en donnant de l'acide 

acétique. 

Si, parce que l'oxyde de barium échange I volume d'oxy

gène contre 2 volumes de chlore , on voulait en conclure que 
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i volume d'oxygène est l 'équivalent de 2 volumes de chlore, 

on pourrait soutenir, avec plus de ra ison, que 1 volume 

d'oxygène est l 'équivalent de 1 volume de chlore , attendu 

que le peroxyde de bar ium cède tout son oxygène contre son 

volume de ch lore , et que le chlorure de bar ium neu t re , 

ainsi formé, a plus d'analogie avec le peroxyde neutre 

qu'avec l'oxyde basique. 

Cependant, en voyant qu'i l est impossible, dans les sub

stances organiques , de remplacer 1 volume d'hydrogène ou 

de chlore par 1 volume d'oxygène (1) , et q u e , si certains 

composés peuvent être considérés comme des oxydes dont 

l'oxygène serait remplacé par dn chlore, c'est toujours 1 vo

lume de l 'un qui est remplacé par 2 volumes de l 'autre 

(exemple : l iqueur des Hollandais C 2 H* -+- Cl 2 et aldéhyde 

C ! H * - r - 0 ) , on est naturel lement conduit à adopter l 'opi

nion ordinaire qui consiste à considérer 1 volume d'oxygène 

comme l'équivalent (en poids) de 2 volumes de chlore ou 

d'hydrogène. 

Il y a là une difficulté que je vais essayer de résoudre ; 

mais, pour cela, je suis obligé de resti tuer momentanément 

aux mots atome et molécule leur acception ordinaire. 

Les chimistes ignorent si la molécule de l'acide chlorhy-

drique est Cl H, ou Cl 2 I F , o u C P I F , etc. ; mais ils se croient 

en droit d'affirmer que si la molécule d'aeide ni t r ique ren

ferme NO 3 H , celle de l'acide chlorhydrique doit contenir 

Cl H; que, par conséquent, la formule de l'acide cyanhy-

drique est CN H , celle du cyanogène C N , celle du chlore 

Cl , celle de l 'hydrogène IL Quoique ceci soit admis sans 

contestation par tout le monde , je vais démontrer que les 

(1) On pourrait citer comme exemple de remplacement de i volume de H 
par 1 volume de O, la transformation de carbures d'hydrogène nitrës en alca -
loïdos par l'hydrogène sulfuré; par exemple, la benzine nitrée C a H 5 N (O a ) , 
qui donne de l 'aniline C 6 II" N ( 112 ). Mais ce sont 'i volumes d'hydrogène qui 
sont remplacés pur :> vol. d'oxygène, et non i vol. d'hydrogène par i vol. 
d'oxygène. 
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m o l é c u l e s d e c e s c o r p s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s d e la m a 

n i è r e s u i v a n t e : 

2 v o l . 2 v o l . 

Acide c h l o r h y d r i q u e . Cl H Chlore Cl' ; 

Acide azot ique N O 3 H Azote N 2 ; 

Ac ide c y a n h y d r i q u e . . . CN H C y a n o g è n e . . C 2 N 2 ; 

c ' e s t - à - d i r e q u e j e v e u x p r o u v e r q u e l a m o l é c u l e d e c h l o r e 

libre e s t b i n a i r e , m a i s q u e c e t t e m o l é c u l e p e u t s e d i v i s e r e n 

d e u x p o u r e n t r e r d a n s u n e c o m b i n a i s o n . 

I l n ' e x i s t e p a s une seule c o m b i n a i s o n o r g a n i q u e , s u r l a 

q u e l l e o n a i t p u f a i r e u n e r é a c t i o n , e n e m p l o y a n t C l , C l , 

C P , e t c . , c ' e s t - à - d i r e u n n o m b r e i m p a i r d ' a t o m e s d e c h l o r e . 

D a n s t o u s l e s c a s , c ' e s t C P o u u n m u l t i p l e q u i i n t e r v i e n t 

d a n s l a r é a c t i o n . U n c o r p s p e u t b i e n r e n f e r m e r u n n o m b r e 

i m p a i r d ' a t o m e s d e c h l o r e ; m a i s , p o u r l e f o r m e r , i l f a u t , 

j e l e r é p è t e , e m p l o y e r u n n o m b r e p a i r . 

C i t o n s q u e l q u e s e x e m p l e s , e n a l l a n t d u c o m p o s é a u 

s i m p l e : 

2 VOl + n 2 VOl 2 VOl 4 - n 2 v o l ; 

N a p h t a l i n e . . C l 0 H B - f - Cl 2 C ' H ' C I ' 

C , O N 8 -f- 2 Cl 2 C 1 0 H 8 Cl 4 

» C , 0 H » 4 - Cl 2 = C'°H' Cl + C 1 H ; 

C , 0 H B - r - 2 Cl 2 C ' ° H 6 CP -f- 2 Cl H ; 

C'° H ! + 3 Cl 2 - _ C , 0 H S C 1 3 4 - 3 C 1 I I ; 

C ' ° H 8 + 8 CP C'° Cl 8 4 - 8 Cl H ; 

Valyle , . . . . C ! H 1 9 4 - 2 B r 2 C 8 H 1 6 B r ! ! 4 - 2 B r H ; 

C 6 1 1 " + 2Br ' J C 6 H' 2 Br" ! 4 - a B r H ; 

V a l é r è n e . . . C s H l ° 4 - Br 2 C s H 3 Br 4 - B r H , 

B u t y r è n e . . . C 4 H 8 -f- CP C 4 H' Cl 4 - Cl H ; 

P r o p y l è n e . . C 3 H 6 CP - C 7 H 5 Cl 4 - Cl H ; 

u C 3 H 6 + a CP C 3 H 4 CP 4 - 2 C I H ; 

1J C 3 H° + 6 CP C 3 CP 4 - 6 C I H ; 

Ëthérène - . . . C 2 H 4 4 - CP — C 2 IF CP ; 

C 2 H< + CP = C : H 3 Cl 4 - Cl II ; 

Méthy lène . . . C r i 2 4 - Cl 2 CH CI + Cl H ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 8* ) 

(1) On peut prouver d'une autre manière que le cyanogène l ibre est C'IS*. 
f.e benzoate d 'ammoniaque , la benzamide , le benzonitryle se représentent 
par C'H'NO", C 'H 'NO" — H 1 0 et C ' H ' N O ' - 2H»0. On a de même , avec 
l'oxalate d 'ammoniaque, l 'oxamatc d ' ammoniaque , l 'oxamidc et le cyano
gène , 

C 0' H* N", C O 4 H" N ' - I I 1 0, C ! O 4 H s N'— 1 H" 0, C O 4 H'N*—/, H' O = L' N* 

ou cyanogène. De p lu s , ce cyanogène , mis en présence de Veau, régénère 

l'oxalate d 'ammoniaque. 

ù 

dont 1 

II' + Cl' = H Cl + Cl H , 

H 1 -f- O N 2 = H CN + C i \ H ; 

ou 

H 2 + C y J = H C y - t - C y H . 

Si C S I I* représente une molécule d 'é thérène, C H * uue 

molécule de méthylène , H 2 doit représenter une molécule 

d'hydrogène l ibre , CP une molécule de chlore l ib re , C s j N ! 

une molécule de cyanogène libre ( i ) . Ces molécules libres 

H" , Cl 2 , C ' J V , se divisent en deux, dans l'acte de la com

binaison. 

Lorsque CH.8 est mis en présence de C P , il perd H qui 

est remplacé par C l ; de même lorsque H 2 est mis en p r é 

sence de CP, il perd H qui est remplacé par Cl. E n un 

mot, lorsque le chlore et l 'hydrogène réagissent l 'un sur 

l 'autre, ce n'est point une combinaison qui se fa i t , mais 

bien une double décomposition. 

Au reste, il y a déjà longtemps qu 'Ampère a considéré 

les atomes de l 'hydrogène et du chlore comme divisibles, 

parce que i volume de ch lo re , en se combinant avec i 

volume d'hydrogène, donne 2 volumes d'acide chlorhy-

drique ; ce qui revient à d i r e , en admettant que les gaz, 

renferment le même nombre d'atomes sous le même vo

lume, que 1 atome de chlore, en se combinant avec 1 atome 

d'hydrogène, donne 2 atomes d'acide chlorhydrique, et que , 

par conséquent, les atomes de chlore et d'hydrogène sont 

binaires et divisibles par la combinaison. 
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L e s c h i m i s t e s p r e n n e n t i , 2 , 4 5 ci, 8 e t m ê m e 1 2 v o l u m e s 

p o u r r e p r é s e n t e r l ' a t o m e t a n t d e s c o r p s s i m p l e s q u e d e s 

c o r p s c o m p o s é s ; M . G e r h a r d t p r e n d 1 v o l u m e p o u r l e s 

c o r p s s i m p l e s e t 2 v o l u m e s p o u r l e s c o r p s c o m p o s é s . D ' a p r è s 

l e s c o n s i d é r a t i o n s q u e ]e v i e n s d ' e x p o s e r , n o u s s o m m e s 

c o n d u i t s n é c e s s a i r e m e n t à p r e n d r e l e m ê m e v o l u m e p o u r 

r e p r é s e n t e r l a m o l é c u l e d e t o u s l e s c o r p s t a n t s i m p l e s q u e 

c o m p o s é s . 

S i n o u s l e s r a p p o r t o n s t o u s à 2 v o l u m e s , n o u s d r e s 

s e r o n s l e t a b l e a u d e s m o l é c u l e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : 

1 m o l é c u l e = 2 v o l . ; 

O x y g è n e O 2 = 200 ou 2 fois t o o ; 

H y d r o g è n e I F = 1 2 , 5 » 6 , 2 5 ; 

Eau H ! 0 = 1 1 2 , 5 » 

Potass ium K 2 = 49° " 2i\5-

O x y d e de p o t a s s i u m . . K 2 0 = 5 g o » 

L e s m o l é c u l e s d ' h y d r o g è n e , d e c h l o r e , c o n s t i t u e n t d o n c 

d e s combinaisons homogènes ( H H ) , ( C l C l ) , ( R K ) , e t c . ; 

c e s c o m b i n a i s o n s h o m o g è n e s , m i s e s e n p r é s e n c e l e s u n e s 

d e s a u t r e s , p e u v e n t d o n n e r l i e u à u n e d o u b l e d é c o m p o s i 

t i o n e t f o r m e r a i n s i d e s combinaisons hétérogènes ; a i n s i 

l ' o n a 

Cl Cl + K K = Cl K. + Cl K., 

t o u t c o m m e o n a 

C1K + I N a = CINa - f - I K . 

L e s m o l é c u l e s d e s d y a d e s é t a n t t o u t e s p a i r e s , e l l e s n e 

p e u v e n t j a m a i s p e r d r e 1 a t o m e , s a n s q u e 1 a t o m e d ' u n e 

a u t r e d y a d e n e v i e n n e p r e n d r e sa p l a c e p o u r r e c o n s t i t u e r 

u n e n o u v e l l e m o l é c u l e à d y a d e s p a i r e s . 

Q u a n t a u x m o l é c u l e s d e s m o n a d e s , e l l e s p e u v e n t s e d i 

v i s e r d a n s l ' a c t e d e l à c o m b i n a i s o n , m a i s l ' a t o m e n ' a pas 

b e s o i n n é c e s s a i r e m e n t d e 1 a t o m e c o m p l é m e n t a i r e d ' u n e 
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a u t r e m o n a d e . C ' e s t c e crue l ' o n p e u t v o i r d a n s la f o r m a t i o n 

de l ' o x y d e d e c a r b o n e 

(CC) 4 - (CC) + ( 0 0 ) = (CC) O + (CC) O. 

C'es t la c o n s é q u e n c e d e n o t r e p r o p o s i t i o n ( i ) . 

P u i s q u e l ' a t o m e d e s d y a d e s e x i g e n é c e s s a i r e m e n t i a t o m e 

c o m p l é m e n t a i r e d ' u n e a u t r e d y a d e , t a n d i s q u e c e c o m p l é 

m e n t n ' e s t p a s n é c e s s a i r e p o u r l e s m o n a d e s , i l e n r é s u l t e 

q u e l e t a b l e a u d e s m o l é c u l e s q u e j e v i e n s d e d o n n e r p o u r 

rait ê t r e r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t , d a n s l e q u e l l e s m o l é c u l e s 

de t o u s l e s c o r p s c o m p o s é s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r i v o l u m e s , 

les m o l é c u l e s d e s d y a d e s p a r 2 v o l u m e s , e t l e s m o l é c u l e s d e s 

m o n a d e s p a r i v o l u m e d ' h y d r o g è n e . 

Molécules à i volume. — MONADKS. 

O x y g è n e 0 = IOO ; 

Soufre S = 2 0 0 ( 2 ) ; 

Carbone C = ^ 5 . 

(1) On pourrait encore représenter tous les corps simples et com/josrs par 
1 volume; mais, dans ce cas, presque toutes les formules offriraient des frac
tions. Pour les éviter, il suffirait de considérer les molécules des corps simples 
comme divisibles en 2 atomes ; chacun de ces atomes , ou j¡ volume , serait 
représenté par les lettres O, H , Cl. . . , el l'on écrirait : 

1 volume d'oxypjène O ' , 
1 vol. d'hydrogène H 2 , 
1 vol. d'acide nitr ique N 0 S H. 

La notation par i volume serait donc exactement la même que la notation 
par 2 volumes. 

Dans le premier cas, cette formule NO a II voudrait dire que i volume 
d'acide nitrique renferme N ou } volume d'azote , ou -f volume d'oxygène, 
H ou Y volume d'hydrogène. 

Dans le deuxième cas , cette formule indiquerai t que 2 volumes d'acide 
nitrique renferment 1 volume d'azote, 3 volumes d'oxygène et 1 volume 
d'hydrogène. 

(2) Nous avons toujours dit que nous prenions la notation par volumes 
de Berzelius; il était , par conséquent , sous-entendu que le soufre et le 
phosphore font exception. 

G 
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Molécules à 2 volumes. — DYADES. 

H y d r o g è n e H ! = a x 6 , 2 5 ; 

Chlore C P = 2 X 2 2 1 ; 

Azote J\" = 2 X : 5 ; 

Potass ium K ' = 2 x 4 9 ° -

Molécules à 2 volumes. — CoBrs COMPOSÉS. 

A c i d e c h l o r h y d r i q u e . . Cl H = 227 ; 

E a u H ! 0 = H 2 , 5 ; 

O x y d e de potass ium , . K 3 0 — 5 g o . 

Revenons maintenant aux atomes et aux équivalents. 

Que représentent les atomes simples de M. Gerliardt ? 

La plus petite quantité d'un corps simple qui peut exis

ter dans une combinaison. 

Que représentent mes molécules du dernier tableau ? 

La plus petite quantité d'un corps simple qu'il faut em
ployer pour opérer une combinaison, quantité qui, pour 
les dyades, est divisible par l'acte de la combinaison. 

Mes molécules des corps simples sont alors les équivalents 

ordinaires. La molécule H" est l 'équivalent (1) de la mo

lécule O , mais la première est divisible en 2 atomes; nous 

arrivons ainsi à la proposition suivante, qui n'est au fond, 

ainsi que tout ce qui précède, qu 'une autre forme de cette 

proposition. La somme des dyades est un nombre pair : 

Pour mettre une réaction en équation, il faut toujours 

employer des molécules ou des équivalents ; mais les ré

sultats de la réaction peuvent présenter des atomes, ou 

des demi-molécules ou des demi-équivalents de dyades. 

(1) L'équivalence ici n ' entraîne pas celle des fonctions. 
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E x e m p l e 

Cl2 -4- OK 2 = 0 + 2 Cl K. 

3 Cl 2 4 - H 3 N = Cl 3 N -4- 3 Cl H 

0 -4- K.' = OK 2 

Q + C O = C 0 2 

,3 0 + H 2 S = LT 0 + S O 2 

C l ' + C ' r T = C 2 H 3 C 1 + H C 1 

3 C l ' - ) - C 2 H , O = C 2 H C l 3 0 - l - 3 H C l 

4 C l 2 - r - C ' H ' 0 = C 2 C l i O -4-4HC1 

0 + C ! f f 0 = C , H ' O -4- H'O 

3 H ! - f - C H C l 3 = C H 1 -T-3HCI 

Si l'on adopte le premier tableau, on pourra générali

ser l'idée d 'Ampère , d'après laquelle tous les gaz simples 

renfermeraient le même nombre d'atomes sous le même vo

lume (abstraction fai te, bien en tendu , des irrégularités 

qui dépendent des différents coefficients de dilatation ). On 

pourra dire alors que tous les corps simples et composés 

renferment le même nombre de molécules sous le même 

volume. 

Si l'on adoptait le second tableau, on devrait dire que 

i ° . Pour les monades} 

Un volume renferme i atome ou i molécule O , S, 

C, etc. ; 

2 ° . Pour les dyades, 

Deux volumes renferment 2 atomes ou i molécule 

I I 2 , CP, N 9 , e t c ; 

3°. Pour les corps composés 

Deux volumes renferment i molécule f P O , Cl I I , 

INO3 H , etc. 

Les dyades tiennent ainsi le milieu entre les corps sim

ples et les corps composés; ce sont, je l'ai déjà dit , des com

binaisons homogènes. Considérées comme corps simples, 

elles renferment, ainsi que les monades , le même nombre 

d'atomes, sous le même volume ; considérées comme corps 

composés, leurs molécules occupent,comme celles de ceux-

ci , 2 volumes. 
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arrangement des dyades. 

Cette proposition, La somme des dyades est un nombre 

pair , pourrai t nous conduire à une conséquence théorique 

assez singulière. Dans la notation dualist ique, on repré

sente l'acide ni t r ique par N 2 O 3 -f- H 3 O . Nous avons déjà 

vu q u e , en adoptant la notation uni ta i re , cet acide ne peut 

pas renfermer de l 'eau. On pourrai t aller plus loin et dire 

que non-seulement l 'hydrogène n'est pas combiné avec 

l 'oxygène, mais qu'i l l'est avec l'azote. Cela résulte de ce 

qu' i l est impossible d'enlever un atome à une dyade sans 

lui rendre un atome complémentaire d 'une autre dyade. 

Cette nécessité absolue d'un complément ne se concevrait 

guère si l'on n 'admettait pas que les atomes des dyades sont 

combinés les uns avec les au t res , au moins par paire . 

Le tableau suivant indiquerai t , suivant celte manière 

de voir, non l 'arrangement de tous les atomes dans un 

même corps, mais celui de quelques-uns d'entre eux : 

Eau ( H H ) O ; 

Chlorures (Cl M ) ; 

H y p o c h l o r i t e s . . . , ( C l M ) O ; 

Chlorates ( C t M ) O 3 ; 

Azotates ( N M ) O 3 ; 

H y d r o g è n e p h o s p h o r e . . . ( P H ) ( LUI) ; 

H y p o p h o s p h i t e s ( P I I ) ( H M ) O ' ; 

P h o s p h a t e s ( P M ) ( M M ) O* ; 

Acétates chlorés C 2 O 2 (Cl Cl) (Cl M ) ; 

A c é t o m t r y l e C 2 ( IÎH ) ( U N ) . 

Cette association binaire des atomes nous permettrai t 

aussi de nous rendre compte de l'affinité que possèdent les 

corj)s à 1 état naissant. 

Si l'on met en présence 2 molécules libres de brome 

et d'hydrogène (BB') et (HH' ) , l'affinité de B pour IV et de 
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II pour II' suffira pour s'opposer à la combinaison de li 

avec II et de LV avec I I ' . Mais si l 'on n'a en présence que B 

et H , ces deux corps, n 'ayant à détruire aucune affinité, 

pourront se combiner très-facilement. C'est ce qui aura 

lieu, par exemple, si l 'hydrogène est à l'état naissant , si 

on le dégage de l'acide sulfurique par un méta l , en présence 

du bromure d 'argent ; on aura : 

SO< IIH •+ Zn 4 - Br Âg = 

S 0 ' Z n I l 4 - II 4 - B r A g 

H 4 - Br Ag = H Br 4 - A g . 

L'atome H tend à reconstituer une molécule avec un au

tre atome H ; lorsque la molécule III1 est reconsti tuée, ce 

n'est plus de l 'hydrogène naissant. Mais si H rencontre 

ISr, Ag, alors il eidève Br pour reconstituer une molécule 

binaire. 

Il est inutile de faire remarquer q u e , si l'acide sulfurique 

renferme IL, ces deux atomes ne sont pas chassés en même 

temps par le zinc, à l'état non naissant , mais qu'il se dé

gage II seulement; car il se forme d'abord du bisulfate de 

zincSO* Zn H ; celui-ci peut ensuite perdre son dernier H, 

mais il est encore à l'état atomique ou naissant. 

Nous pourrions expliquer de même la décomposition 

spontanée du chlorure d'azote ; l'on a : 

(CI Cl) (Cl N ) 4 - ( C l ' C l ' ) (Cl'JN'J 

= (C1 C I ) 4 - ( C 1 ' C 1 ' ) 4 - (C l Cl ' ) 4 - (NIY); 

c'est-à-dire que l'affinité de Cl pour N et de Cl ' pour N' 

est vaincue par l'affinité de CI pour Cl ' et de N pour N ' . 

Cette affinité de CI pour Cl ' et de IN pour N ' est même assez 

forte pour donner naissance à un violent dégagement de 

chaleur. 
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ANOMALIES DES RADICAL'X ET DES ACIDES A N H Y D R E S . 

J e v a i s p a s s e r e n r e v u e , d a n s c e c h a p i t r e e t l e s s u i v a n t s , 

l a c o m p o s i t i o n d e s d i f f é r e n t s c o r p s q u i , c o m m e l e s r a d i 

c a u x , l e s a c i d e s a n h y d r e s m o n o b a s i q u e s , l e s o x y d e s R s O 3 

e t l e u r s s e l s , e t c . , p a r a i s s e n t o f f r i r d e s a n o m a l i e s à l a lo i 

d e s n o m b r e s p a i r s . C e t t e r e v u e m e f o u r n i r a l ' o c c a s i o n d ' e n 

t r e r d a n s d e s c o n s i d é r a t i o n s q u i , j e l e p e n s e , n e s o n t p a s 

d é n u é e s d e q u e l q u e i n t é r ê t . 

N o u s a v o n s d i t q u e n o u s a p p e l i o n s molècules\cs é q u i v a 

l e n t s o u l e s a t o m e s d e s c o r p s c o m p o s é s , t e l s q u ' i l s s o n t g é 

n é r a l e m e n t a d m i s p a r l e s c h i m i s t e s , s a u f à y f a i r e q u e l q u e s 

c h a n g e m e n t s p l u s t a r d . 

L e p r i n c i p a l c h a n g e m e n t q u e n o u s y a v o n s o p é r é a 

p o r t é s u r l e s a c i d e s b i b a s i q u e s et s u r l e s c o m b i n a i s o n s q u i 

y c o r r e s p o n d e n t . 

S i n o t r e m a n i è r e d e v o i r , à l ' é g a r d d e c e s c o m p o s é s , é t a i t 

a d o p t é e , n o u s p o u r r i o n s d i r e m a i n t e n a n t q u e n o u s s o m m e s 

p r e s q u e e n t i è r e m e n t d ' a c c o r d a v e c l e s c h i m i s t e s , c a r n o u s 

n e v o u l o n s p a s n o u s a r r ê t e r à d é m o n t r e r q u e t o u t e s l e s for 

m u l e s q u ' i l a p l u à q u e l q u e s p e r s o n n e s d e r e p r é s e n t e r p a r 6, 

8 e t 1 2 v o l u m e s , n e c o r r e s p o n d e n t n u l l e m e n t a u x m o l é 

c u l e s d e s c o r p s a u x q u e l s o n l e s a t t r i b u e . C e s o n t d e s for 

m u l e s c o n s t r u i t e s e x c l u s i v e m e n t d ' a p r è s d e s s p é c u l a t i o n s 

t h é o r i q u e s s u r l ' a r r a n g e m e n t d e s a t o m e s ; t e l l e s s o n t l e s s u i 

v a n t e s , q u i a p p a r t i e n n e n t à l ' é c o l e d u a l i s t i q u e : 

A U é h y d e C ' H 1 + O + H ' 0 = i j v o l u m e s ; 

A l d é h y d e c h l o r é e . . . ( C H ° -+- C l e ) -+- a ; C ' H ' + O 3 ) = 12 v.; 

A l d é h y d e b i c h l o r é e . . ( O Cl 5 ) + ( C H s + O 3 ) = 6 v . ; 

A l d é h y d e t r i ch lorée . . ( O H 6 ) 2 CO 3 -f- 3 ( C ! C 1 " ) = 10 v . ; 

A l d é h y d e perch lorée . CO 4 - C Cl' = 1 v . 

C ' e s t u n a m a s d ' u n e v i n g t a i n e d ' h y p o t h è s e s , e t r i e n d e 

p l u s . 

M a l g r é l ' a c c o r d , il r e s t e t o u j o u r s q u e l q u e c h o s e d ' u n p e u 
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Vague dans le choix d e la molécule d e certains corps com

posés, e t , par conséquent, dans la loi des nombres pairs . 

On pourrait dire que ce c h o i x doit se faire en prenant , pour 

un corps donné , la formule qui offre le plus de simplicité ; 

qui rappelle, le mieux, les analogies de ce corps; qui per

met d'expliquer ses métamorphoses de la manière la plus 

simple - qui s'accorde avec / ' É Q U I V A L E N T ( déterminé en 

ayant égard à la fonction) ; qui se déduit du volume ga

zeux, du volume atomique, du point d'éhullilion, de l'iso-

morphisme, etc. Néanmoins, par cela seul qu'il y a plusieurs 

procédés, et que tous ces procédés, pris ensemble, ne con

duisent pas toujours au même résul tat , on pourrai t désirer 

les remplacer par un autre qui fût moins incertain. Tel est 

précisément celui de M. Gerhard t , qui consiste à prendre 

seulement le volume gazeux pour déterminer le poids des 

molécules. 

On conçoit bien qu 'un procédé unique ne donne pas lieu 

à plusieurs résultats contradictoires; mais encore faut-il 

qu'il satisfasse aux exigences des chimistes. Ainsi , suppo

sons que, en prenant 2 volumes pour tous les corps , on ar

rive aux résultats suivants : 

Aide acét ique. . . . . . . . . . C ' H 4 O 2 = 2 v o l u m e s ; 

Acide trichloré G1 H 2 Cl 6 0 ' = 2 v o l . ; 

A l d é h y d e C s H ' 6 0* = 2 v o l . ; 

Alcool C< H , ! C " = 2 v o l . ; 

H y d r o g è n e b i c a r b o n é . . . . CH 2 = 2 vo l . ; 

L iqueur des Hol landais . C 3 H s CI 3 = 2 v o l . ; 

il est certain que personne ne voudrait accepter les volumes 

comme moyen de déterminer les molécules. 

Mais l 'expérience démontre qu'il n 'en est pas ainsi , et 

que l'on ar r ive , par ce moyen , aux résultats les plus satis

faisants; car, en par tant des volumes, on obtient les for
mules qui offrent le plus de simplicité; qui rappellent le 
mieux les analogies des corps ; qui s'accordent h: mieux 
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C IV 0 ; 

C 1 H 3 Cl 0 ; 

A Idéli v d e b ïch lorée . . . C 3 H= CV 0 ; 

A l d é h y d e trichlorée . . . C ! H CV 0 ; 

A l d é h y d e quadr ich lorce c- C I ' O ; 

H y d r o g è n e b i carboné . a H'1 ; 

L i q u e u r des Hol landai s . c H* C l 1 ; 

C' 1 H 1 G" ; 

c- ' II Cl 3 0 3 ; 

C1 H c O . 

II n'est pas nécessaire que je fasse remarquer que tous 

ces corps appart iennent à une même série, passant et re

passant de l 'un à l ' au t re , et ne sont , en un certain sens, 

que des variétés d 'un même corps, comme les milliers de 

formes de la chaux carbonatée ne sont que des variétés du 

rhomboèdre. 

Je crois , après une lutte de quinze années, avoir enfin 

gagné ma cause, et que bien petit est le nombre des chi

mistes qui admettent encore les formules de la première 

liste à 2 , 4 j 6, i o et 12 volumes. 

Abordons maintenant les radicaux et les acides anhydres 

monobasiques. 

Si nous reprenons , pour un moment , la notation ordi

n a i r e , nous verrons que les radicaux, comme l 'ammonium 

I l ' jN 5 , r a m i d o L P N 3 , le cyanogène C ' A ' , l 'éthyle C 4 U 1 0 , 

If niéthyle C 2 II", l'amylc C 1 0 I I " , lefonnyle C 2 II", le eaco-

avec le point d'èbulldion, l'isoniorphisine ; qui permettent 
d'expliquer les métamorphoses de la manière la plus sim
ple, etc.; en un mot, qui satisfont complètement aux exi
gences des chimistes. A l 'appui de cette dernière condition, 

je citerai , comme exemple, les deux petites listes que je 

viens de donner plus haut . Voici comment les corps qu'elles 

renferment doivent se formuler en les représentant jiar 

i volumes : 
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dyle C 4 l i ' 2 A s 2 ; I l s acides anhydres monobasiques, comme 

le nitrique l \ 9 O s , l 'acétique C * l i 6 0 3 , le benzoïque 

C u [ I I 0 O 3 , etc., renferment des monades à nombre i m 

pair et des dyades dont la somme n'est pas un multiple 

de 4. 

.le pourrais d'abord faire observer que le millier de radi 

caux et d'acides anhydres , dont, la chimie est encombrée, 

ne renferme, pour ainsi d i r e , que des êtres imaginaires. 

Mais, je le veux b i en , puisque le cyanogène, le cacodyle, 

et même l 'éthyle, d i t -on , existent l ibres; puisque l 'on con

naît les acides n i t r ique , acét ique, benzoïque, e tc . , anhy

dres, j ' admet t ra i , à mon tour, que tous les autres radicaux 

et acides anhydres hypothétiques peuvent exister l ibres. 

Remarquons ensuite que si tous ces radicaux et tous ces 

acides libres ou hypothétiques ont des formules contraires 

à la loi des nombres pa i rs , c'est qu'i l ne peut en être autre

ment. 

En effet, tous les acides (dits hydratés) renferment, nous 

l'avons vu , un nombre pair pour le carbone et pour l'oxy

gène, et un multiple de 4 pour l 'hydrogène. S i , par la 

pensée, nous en retirons F F O , le res te , ou l'acide anhy

dre, renfermera nécessairement un nombre impair pour 

l'oxygène et un nombre pair pour l 'hydrogène, mais jamais 

un multiple de 4-

Prenons les radicaux de Davy. Puisque les acides n i t r i 

que, forinique, acétique, etc., se représentent p a r N ! 0 8 - f - I I % 

C f f O ' - r - I I » , C 4 H s 0 4 + I I \ etc. , il en résulte que , si 

l'on en retranche H'2, le reste ou le radical n'offrira pas un 

multiple de 4 pour les dyades. 

Si nous passons aux radicaux analogues à l ' ammonium, 

auméthyle , à l 'é thyle , etc. , nous arriverons encore à la 

même conclusion. Car on peut les considérer comme le r é 

sultat de l 'union de l 'ammoniaque l i 6 N 2 , du méthylène 

C s H 4 , d c l 'éthérèue C 2 H s , etc. , avec I I ' , c'est-à-dire comme 

un résultat de la combinaison de corps dont les dyades 
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s o n t u n m u l t i p l e d e 4 , a v e c 2 a t o m e s d ' h y d r o g è n e s e u 

l e m e n t . 

S i j ' a c c e p t a i s l e s r é s u l t a t s p r é c é d e n t s , s a n s c o n t e s t a t i o n , 

l a l o i d e s n o m b r e s p a i r s s u b i r a i t u n e m o d i f i c a t i o n 5 m a i s e l l e 

n ' e n r e s t e r a i t p a s m o i n s u n e l o i r e m a r q u a b l e q u e l ' o n p o u r 

r a i t , a p r è s a v o i r m i s , d ' u n c ô t é , l e s r a d i c a u x e t l e s a n h y 

d r i d e s m o n o b a s i q u e s , e t d e l ' a u t r e , l e r e s t e d e s c o r p s c o m 

p o s é s , f o r m u l e r a i n s i : 

Dans les corps du deuxième groupe, la somme des dya

des est un multiple de 4 ; dans le premier, elle ne l'est 

jamais. 

J e r e j e t t e c e t t e l o i - p a r c e q u e , p o u r l ' é t a b l i r , j ' a i c o m m i s 

u n e i n c o n s é q u e n c e , e n o u b l i a n t l e s c o n v e n t i o n s q u i m ' o n t 

s e r v i d e p o i n t d e d é p a r t . 

J 'a i d i t q u e j e p r e n d r a i s l e m ê m e v o l u m e p o u r t o u s les 

c o r p s ; i l f a u t d o n c , e n m e s e r v a n t d e l a n o t a t i o n o r d i n a i r e , 

r e p r é s e n t e r : 

l 'hydrogène par H' — 4 v o l u m e s , 

le ch lore par Cl' = 4 v ° b > 

le c y a n o g è n e par C N' = 4 v o l . , 

le m é t h y l e par C ' H n = 4 v o l . , 

l ' é thyle par C 8 H 2 ° = 4 V O 1 - > 

le c a c o d y l e par C B H 3 ' A s ' = 4 V 0 '-> 
l 'acide c h l o r h y d r i q u e par C P H ' = 4 v o l . , 

l 'acide c y a n h y d r i q u e par CJ\' II 2 = 4 v ° h 1 

le ch lorure par C I I e Cl 5 = 4 v o ] . , 

C H 1 "Cl 2 = 4 v o l . , 

C 1 H 1 1 As'Cl 2 = 4 v o l . 

M a i s j ' a i a j o u t é q u e l e s m o l é c u l e s q u e je c h o i s i s s a i s d e 

v a i e n t a u s s i s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s d e s c h i m i s t e s : or , 

c e u x - c i r e j e t t e r o n t c e r t a i n e m e n t , a u p r e m i e r a b o r d , les 

f o r m u l e s q u e j ' a t t r i b u e a u x r a d i c a u x , p a r c e q u ' e l l e s p a r a i s 

s e n t b r i s e r l e s l i e n s t r è s - n a t u r e l s q u i e x i s t e n t e n t r e l e c y a 

n o g è n e e t l e s c y a n u r e s , l e m é t h y l e c l s e s c o m b i n a i s o n s , le 
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cacodyle et ses combinaisons, etc. , et aussi parce qu'elles 

semblent en opposition avec la théorie del 'é thyle , du caco

dyle, etc. 

Je pourrais laisser ces théories de côté, puisque la loi que 

je cherche à établir ne doit reposer que sur des faits; mais 

je veux bien encore avoir égard, pour le moment , à ces 

théories, et je vais démontrer que mes formules leur con

viennent parfai tement, et qu'elles resserrent davantage les 

liens qui unissent les radicaux à leurs combinaisons. 

Pour faciliter les comparaisons , il est plus avantageux de 

revenir à la notation un i ta i re , c'est-à-dire de diviser les 

formules précédentes par 2 . 

L'acide chlorhydrique se représentant alors par Cl H , 

nous avons vu plus haut q u e , en mettant eu liberté son ra 

dical hydrogène, 2 atomes de ce dernier se réunissent pour 

former 1 molécule dyadique du radical libre H 2 = 2 volumes. 

Donc, lorsqu'on met en liberté le radical mélhyle qu'on 

suppose exister dans le chlorure de méthylc C l - I - C H 3 , 

2 atomes de ce radical doivent se réunir pour former 1 mo

lécule dyadique libre ( C H 3 ) 2 = 2 volumes. 

Donc, lorsqu'on met en liberté le radical cacodyle qu'on 

suppose exister dans le chlorure Cl -+- C ! I I 5 As , 2 atomes 

de ce radical se réunissent pour former 1 molécule dyadi

que libre (C 2 H 6 As Y — 2 volumes. 

Si nous représentons la molécule 

d'hydrogène par H' 2 , 
de méthyle ( CH 3 ) 2 par M e 2 , 
d'éthyle (C 2 I1 S ) 2 par E t 2 , 
de cacodyle ( C 2 H' A s ) 2 par C e 2 , 

nous pourrons alors établir le parallèle suivant entre les 

combinaisons de Y hydrogène, du potassium et des radi

caux, auxquels on fait jouer le rôle de l 'hydrogène et du 

potassium : 
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!

— 2 vol unies 

H y d r o g è n e H 2 ; 

Potass ium I v ; 

Metlryle Me' ; 

Éthy le E t 2 ; 

Cacodyle Ce' . 

Î Zincopotass ique . . . . Z R ; 

Z i n c o m é t h y l i q u c . . . . Z M e . 

/ H y d r i q u e O H 2 ; 

1 Potass ique O R 2 ; 

O x y d e s K l c t h y l i q u e O M e 2 ; 

I É thy l ique 0 Et 2 ; 
\ Cacodyl ique 0 Ce 2 . 
[ Potass ique 0 R H ; 

Hydrates ] Méthyl ique 0 Me H ; 
( É t h y l i q u e O Et H. 

Î Zincopotas s ique . . . . O Z R ; 

Méthy lo -é thy l ique . . O Me Et ; 

É t h y l o p o t a s s i q u e O E t R . 
/ Hydr ique Cl H ; 
] Potass ique C 1 R ; 

Chlorures , , , , , ,• ^, 
1 M e t h y h q u e Cl Me. 
\ e tc . 

[ H y d r i q u e SO' H 2 ; 

) M é t h y h q u e S O 1 M e 2 ; 
S u l f a t M É t h y l i q u e S O ' E t 2 . 

' e tc . 

i M é t h y l o p o t a s s i q u e . . SO' M e K ; 

É t h y l o p o t a s s i q u e . . . SO' Et R ; 

E t h y l o m c t h y l i q u e . . . S O ' E t M e . 

e tc . 

!

Potass ique SO' R H ; 

Mcthv l ique S O ' M e H ; 
T. 1 V d i t , 1 T Ethy l ique S O ' E l l l . i e tc . 
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V o i l à s e p t o u h u i t a n s q u e j 'a i p r o p o s é c e s f o r m u l e s a u x 

p a r t i s a n s d e s r a d i c a u x , f o r m u l e s q u i d é t r u i s e n t l e s a n o m a 

l i e s q u e p r é s e n t a i e n t c e s d e r n i e r s c o r p s , e t q u i a u g m e n t e n t 

l ' a n a l o g i e d e s é t h e r s a v e c l e s s e l s , e t c e p e n d a n t p e r s o n n e n e 

l e s a e n c o r e a d o p t é e s . 

I l e s t i n u t i l e d e f a i r e v o i r q u e l e s f o r m u l e s à 2 v o l u m e s 

s a t i s f o n t é g a l e m e n t à la t h é o r i e d e l ' é t h é r è n e , c o m m e d a n s 

c e s e x e m p l e s : 

Brhydrate O H 2 + C 2 H' ; 

Hydrate O H 2 + Î C ' H 1 ; 

I-Iydrochlorate Cl H -H C 3 II 1 ; 

Sulfate S 0 4 H 2 4 - 2 C 2 H ' ; 

Acide su l fov in ique SO' II 3 -f- C 2 H 4 . 

etc . 

L o r s q u e M . G e r h a r d t p u b l i a l e t a b l e a u d e s e s é q u i v a 

l e n t s , i l r e p r é s e n t a l ' a l c o o l p a r C 5 H 6 O = 2 v o l u m e s , e t 

l ' é t h e r p a r C 4 H 1 0 0 = 2 v o l u m e s , e t i l e n c o n c l u t q u e l ' é -

t h e r n e d e v a i t p l u s a p p a r t e n i r a u x c o m b i n a i s o n s v i n i q u e s . 

C e t t e d i s c o r d a n c e a p p a r e n t e e n t r e l ' a l c o o l e t l ' é t h e r f u t 

u n e d e s r a i s o n s q u i é l o i g n è r e n t l e p l u s q u e l q u e s c h i m i s t e s 

d e s i d é e s de M . G e r h a r d t . I l s n e p o u v a i e n t s e r é s o u d r e à 

a d o p t e r des é q u i v a l e n t s q u i b r i s a i e n t l e s l i e n s s i n a t u r e l s 

q u i u n i s s e n t l e s é t h e r s a u x a l c o o l s e t à l e u r s c o m b i n a i s o n s . 

J e fus m o i - m ê m e l o n g t e m p s a r r ê t é p a r c e t t e d i f f i c u l t é . 

E n f i n , j e m ' a p e r ç u s q u e , p o u r f a i r e r e n t r e r l ' é t h e r p a r m i 

l e s c o m b i n a i s o n s v i n i q u e s , i l su f f i ra i t t o u t s i m p l e m e n t d e 

le c o n s i d é r e r , n o n p l u s c o m m e d e l ' a l c o o l m o i n s d e l ' e a u , 

m a i s c o m m e d e l ' a l c o o l p l u s d e l ' é t h é r è n e : 

Alcool H 2 0 -f- C 2 H 4 ; 

Éther H ' O + î C ' H ' i 

ce q u i d o n n e , d a n s l a t h é o r i e d e l ' é t h y l e , c o m m e o n l 'a 

v u p l u s h a u t : 

Alcool O E t H ; 

Éther O Et Et. 
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Cette manière de rapprocher des combinaisons viniques 

n 'a pas reçu l 'assentiment des chimistes. Ma i s , depuis les 

derniers travaux de MM. Will iamson et Chancel sur ce su

j e t , plusieurs d'entre eux se sentent fortement ébranlés , et 

je pense qu 'on ne tardera pas à adopter mon opinion, non 

pas que je veuille défendre la théorie de l'éthyle ou celle de 

l ' é thérènc , je n 'y tiens pas. 

M. Dumas nous a signalé le premier les rapports remar

quables qui unissent l'alcool e t l ' é ther aux autres combinai

sons viniques. Il a résumé ces rapports dans une théorie, en 

disant que les combinaisons viniques R E K F E R M E I X T un acide 
hydraté, plus de l'éthérène. 

Dans la théorie de l'éthyle , on dit que ces combinaisons 
H E H F E R M E I N T un acide anhydre, plus de l'oxyde d'éthyle. 

Si l 'on remplace ce mot renferment par peuvent se re
présenter par, les deux théories exprimeront exactement la 

même chose. 

Ce qui m ' impor te , c'est que les nouvelles formules res

pectent les rapports qui ont été signalés par M. Dumas. 

Ainsi, voilà un premier point bien établi : la composition 

des radicaux s'accorde avec la loi des nombres pai rs , et les 

nouvelles formules satisfont, de la manière la plus com

plète , aux exigences des chimistes. 

Il nous reste à examiner les anhydrides monobasiques. 

Dans mainte occasion nous avons , M. Gerhardt et m o i , 

soutenu que les radicaux , malgré l'existence du cyanogène 

et du cacodyle , et que les anhydrides monobasiques, mal

gré l'existence des acides iodique et n i t r ique anhydres , n'é

taient que des êtres imaginaires. 

Cependant , dans ces derniers t emps , on est parvenu à 

isoler le méthyle , l ' é thyle , l ' amyle , etc. , et M. Gerhardt 

vient d'obtenir lui-môme les anhydrides acétique , benzoï-

que , etc. 

Malgré ces faits , je persiste dans mon opinion. Voici ce 

ce que je disais il y a sept ou huit ans : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 91 ) 
u L'amide, l ' ammonium, le cacodyle , l 'é thvle, etc., ne 

» peuvent exister (notation à 4 volumes) , parce qu'ils of-

)i frent des monades à nombre impair , et des dyades dont 

)> la somme n'est pas un multiple de 4- Mais si ces ra-

» dicaux ne peuvent exister, rien n'empêche que l'on ne 

u découvre des corps qui auraient la même composition 

); centésimale; mais alors leurs formules seraient H ! N* au 

» lieu de H* N* ; C 8 H 2 0 au lieu de C* H 1 0 ; C 8 H 2 V As* au lieu 

« de O H 1 ' A s » , etc. » 

J'aurais dit de même : C 2 H* O ne peut exister, mais rien 

ne s'oppose à ce que l'on découvre un corps de même 

composition : alors il renfermerait C ' I F Q 2 (c'est l 'al

déhyde ). 

On a vu plus haut combien l'expérience est d'accord 

avec cette manière de voir. 

Enfin je dis encore aujourd'hui : Les anhvdrides ni t r ique, 

acétique, butyrique , etc. , N S 0 S , C * H 6 0 3 , C 8 l i ' * 0 3 , etc., 

ne peuvent exister, par la même raison ; mais rien n 'empê

che que l'on ne découvre des corps qui auraient la môme 

composition: alors ils renfermeraient N v O 1 0 , C 8 H 1 ! 0 6 , 

C , 6 H 2 8 0 6 , e t c . 

Il n'y a aucune subtilité ici ; c'est le même raisonnement 

que celui que je viens de faire pour les radicaux. 

L'acide acétique C*TFO* renferme-t-i l de l 'amylène 

C 4 H 8 ? Non, cela est impossible; car si l 'amylène a la même 

composition que C' I F , sa molécule ne peut se représenter 

que par C ' ° H 2 0 . 

Tout le monde est d'accord là-dessus. 

Eh bien, en quoi cette conclusion diffère-t-elle de la sui

vante : 

L'acide acétique renferme-t-il de l 'anhydride acétique 

C * H 6 0 3 ? N o n , cela est impossible; car si la composition 

centésimale de cet anhydride peut se représenter par 

C ' H 6 0 3 , l a molécule renferme C 8 H 1 2 0 \ 

Nous avons d'ailleurs établi que la molécule de l'eau est 
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I P 0 % et , par conséquent , que l'acide acétique ne peut 
contenir C 4 f F 0 3 4 - I P O , à moins de le représenter ainsi : 
C ' t P 0 ! 4 - Н 4 0 2 . Mais alors ce ne serait plus de l'acide 
anhydre qu'il renfermerait . 

Mais laissons ce genre d 'argument de côté , et prouvons 

directement que l 'anhydride acétique renferme C 8 et 

non C*. 

Admettons que le chlorure de benzoïle soit une combi

naison de chlore CP avec le radical benzoïle C u IP° O s = B z ! . 

Admettons que les acides n i t r ique , acét ique, propioni-

que, butyr ique, benzoïque, etc. , soient des ni t ra te , acétate, 

propionate , butyrate , benzoate , etc. , d'hydrogène égal 

N ' O e - b - l - P , C 4 I 1 6 0 4 4 - H % C 6 1 P ° 0 4 4 - H % C 8 I l 1 4 L > 4 - f - l P , 

С и 1 Г » 0 4 4 - H% etc. 
Kn trai tant ceux-ci par le chlorure de benzoïle , l'on a 

une double décomposition saline que nous pouvons repré

senter ainsi : 

N J 0 " , H 2 4- B z 2 , C l 2 = N 2 O s , Б7.2 4 - C l 2 , H 2 ; 

A'ilrate de benzoïle. 

С H" 0 < , H 2 4 - B z 2 , C l 2 = Q W 0 < , Bz 2 4 - C l 2 , H 2 ; 

Acétate 

C s H , c 0 1 , H^+- B z \ = C e H 1 0 O « , Bz^ + C l 2 , H' J ; 

Propionate. 

C ! H" O ' , H 2 4 - B z 2 , Cl 2 — C e H M O" , B?.2 4 - C l " , H 2 ; 

fïutyrate. 

C u H1" O ' , H 2 4 - B z 2 , Cl 2 = C " H'° O ' , B z 2 4 - C l 2 , H 2 . 

Benzoate. 

Puisque nous employons encore la notation ordinaire, il 

en résulte que le nitrate de benzoïle étant indivisible, les 

autres sels acétate, propionate, butyrate et benzoate de ben

zoïle ne doivent pas , à cause de l 'analogie, être divisés en 

deux. 
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D ' a i l l e u r s 1 a c é t a t e d e b e n z o ï l e , l e p r o p i o n a t e d e b e n 

z o ï l e , etc. , s e t r a n s f o r m e n t , s o u s l ' i n f l u e n c e d e l ' e a u , en 

ac ides a c é t i q u e , p r o p i o n i q u e , etc. , et e n a c i d e b e n z o ï q u e ; 

d o n c : 

Le premier sel ou le nitrate renferme C i 1 ; 

Le d e u x i è m e sel o u l'acétate renferme C" 4 - O ; 

Le trois ième sel ou le p r o p i o n a t e renferme C" -f- C £ ; 

Le quatrième sel o u le butyra te renferme C" 4 - C ; 

Le c inquième sel o u le benzoate ren ferme C* 4 - C". 

J e c r o i s q u e l e r a i s o n n e m e n t e s t r i g o u r e u x . Voyons m a i n 

t e n a n t c e q u e s o n t c e s c i n q se l s : 

Le premier acide b e n z o ï q u e 4 - n i tr ique a n h y d r e s . C" H 1 0 O 3 4- ] V O s ; 

Le deuxième acide b e n z o ï q u e 4 - acét ique a n h y d r e s . C" H " O 3 4- C 1 H* 0 ; 

Le troisième acide b e n z o ï q u e 4 - p r o p i o n i q u e a n h y d . C" I I " 1 0 3 4 - C c H 1 0 O' ; 

Le quatrième acide b e n z o ï q u e 4 - butyr ique a n h y d . C" H'" O 3 4- O IV O' ; 

L e c i n q u i è m e a c i d e b e n z o ï q u e 4 - b e n z o ï q u e a n h y d r e . C" H 1" O 3 4 - C," H 1 0 O'. 

Mais c e s f o r m u l e s s y n o p t i q u e s n e n o u s s e r v a n t q u ' à f a i r e 

r e s s o r t i r d e s a n a l o g i e s , n o u s p o u v o n s n o u s c o n t e n t e r d u 

fait, b r u t q u ' e l l e s e x p r i m e n t , s a v o i r : que l ' a c é t a t e r e n f e r m e 

C * 4 - C u , q u e l e b e n z o a t e r e n f e r m e C u 4 - C 1 4 o u C ' 8 T I S 0 O 6 . 

Ains i , la m o l é c u l e d e l ' a n h y d r i d e b e n z o ï q u e p è s e l e 

d o u b l e d e celle que l ' o n s u p p o s e e x i s t e r d a n s l ' a c i d e d i t 

h y d r a t é . 

On p o u r r a i t t r è s - p r o b a b l e m e n t o b t e n i r u n e a u t r e p r e u v e 

assez p i q u a n t e , en f a i s a n t a g i r l e c h l o r u r e d e b e n z o i l c s u r 

les a c i d e s b e n z o ï q u e s c h l o r e s , b r o m e s e t n i t r é s . 

On doit avoir : 

Acide chloré . . . C u O' Cl 2 H " 4 - C" H«0', Cl 2 = C" O' Cl 2 H', Bz 2 -f- H 2 Cl 2 

Acide bichloré. . C ' O ' C l ' f f 4 - C " Ï I ' ° 0 2 , Cl' = C'O'Cl'Jl', Bz= 4- H 2 Cl 2 

Acide b r o m e . . . C O ' B r ' H " 4 - C" H'° O 2 , Cl 2 = C" O' Br ' H", B z 2 4 - H 2 Cl 2 

Acide ni tre . . . . C ' O ' X ' H " 4 - C " H " 0 % Cl' C « 0 « X ' № , IS*2 4- H 'CI ' 

Acide b i n i t r é . . . C ' O ' X I P 4 - C" H ' ° 0 2 , Cl 2 — C" O ' X ' H", B z 3 4- H=Cl> 

Acide n o r m a l . C»0<H» 4 - C" H 1" O 1 , Cl' = C" O 1 H" , B z 2 4 - H 2 C L 
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Les benzoates de benzoïle cliloré , brome et ni tré étant 

indivisibles, les aut res , par analogie , ne doivent pas se dé

doubler, quoique renfermant des équivalents pairs . 

Or, le premier benzoate pouvant se représenter par de 

l'acide benzoïque et benzoïque chloré anhydres; 

Le deuxième benzoate pouvant se représenter par de 

l'acide benzoïque et benzoïque biehloré anhydres ; 

Le troisième benzoate pouvant se représenter par de 

l'acide benzoïque et benzoïque b r o m e anhydres ; 

Le quatr ième benzoate pouvant se représenter par de 

l'acide benzoïque et benzoïque nitré anhydres; 

Le cinquième benzoate pouvant se représenter par de 

l'acide benzoïque et benzoïque bini t ré anhydres ; 

Le sixième benzoate pouvant se représenter par de l'acide 

benzoïque et benzoïque bini tré anhydres ; 

Il en résulte encore que le sixième terme, ou l'acide ben

zoïque anhydre , doit renfermer C 8 8 et non C 1 4 . 

M a i s , d i r a - t -on , C , 4 H 1 0 O 3 doit être l 'équivalent de 

l 'anhydride benzoïque, puisqu'i l salure O K 2 qui a été pris 

comme terme de comparaison. 

Je l 'ai déjà d i t , O K 2 est le mètre conventionnel adopté 

pour mesurer , déterminer l 'équivalent des acides anhy

dres ; mais on ne p e u t , logiquement , en conclure que si 

O K ! est un équivalent, N s O s , C 1 4 l P 0 O 3 soient aussi des 

équivalents. Pour rester dans le v ra i , il faut dire : O K 2 , 

N 2 O 5 , C 1 * ! ! 1 0 © 3 sont des nombres proportionnels, mais 

JX*Os et C 1 4 H " > 0 3 , ou b i e n N 4 0 1 0 e t C ' f f ' O ' , représen

tent \'équivalent de ces deux corps, car ceux-ci sont com

parab les , tandis que K s O et N ! 0 ° ne le sont pas; et puis 

les équivalents ordinaires n 'ont aucun rapport avec le poids 

des molécijjes que nous cherchons à déterminer dans ce mo

ment, 
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ANOMALIE DES FORMULES FRACTIONNAIRES. 

N o u s a v o n s p r i s j u s q u ' à p r é s e n t l e s v o l u m e s p o u r d é t e r 

m i n e r l e p o i d s d e s m o l é c u l e s . 

V o y o n s si n o u s p o u v o n s , dans tous les cas, a c c e p t e r l e s 

r é s u l t a t s a u x q u e l s i l s c o n d u i s e n t . 

E n r e p r é s e n t a n t l a c o m p o s i t i o n d e t o u s l e s c o r p s p a r 

a v o l u m e s , l e c h l o r h y d r a t e d ' a m m o n i a q u e e t l ' a c i d e 

r h l o r h y d r i q u e se f o r m u l e r o n t a i n s i : 

j j_ 
CP H 2 > 2 = 2 v o l u m e s . 

Cl H = 2 

L e c y a n h y d r a t e d ' a m m o n i a q u e e t l ' a c i d e c y a n h y d r i q u e 

a i n s i : 

C T H 2 N = 2 v o l u m e s . 

C H N — i 

C e s d e u x c i t a t i o n s s u f f i s e n t p o u r f a i r e v o i r q u ' i l e s t i m 

p o s s i b l e d e p r e n d r e d ' u n e m a n i è r e a b s o l u e l e s v o l u m e s 

p o u r d é t e r m i n e r l e p o i d s d e s m o l é c u l e s •, e t e n o u t r e , q u e s i 

n o u s l e f a i s i o n s , l a l o i d e s n o m b r e s p a i r s o f f r i r a i t d e s e x 

c e p t i o n s . 

R é u n i s s o n s , d a n s u n s e u l t a b l e a u , t o u s l e s c o r p s q u i f o n t 

e x c e p t i o n e t à l a r è g l e d e M . C e r h a r d t e t à l a l o i d e s n o m 

bres p a i r s : 

Acide sulfurique h y d r a t é . . . . S 2 0 ' H = 2 v o l u m e s ; 
l ± 

Chlorhydrate d ' a m m o n i a q u e . H 2 Cl 2 N 2 = 2 vo l . ; 
\_ 

Cyanhydrate d ' a m m o n i a q u e C 2 H 2 ]N — 2 v o l . ; 

Carbonate anhydre d ' a m i n o n . C 2 O H 3 N = 2 vol . ; 

.L A 
Perchlorure de p h o s p h o r e . . . P h 2 C l 2 = 2 v o l . ; 

— — — 

Oxychlorure de p h o s p h o r e . . P h 1 C l 2 O 2 = 2 vo l . ; 

Sulfochlorure de p h o s p h o r e . . P h 2 Cl' S 2 = 2 vo l . 
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Remarquons d'abord que tous ces corps présentent des 

nombres fractionnaires, et ollrent une particularité qui 

vient, en quelque sorte, confirmer la loi des nombres pairs : 

tous, en effet, renferment des nombres fractionnaires, mais 

dans tous la somme des dyades est un nombre entier, tan

dis que celle des monades est un nombre entier ou frac

t ionnaire . 

En tous cas , la règle de M. Gerhardt ne peut pas s'ap

pliquer à ces corps , non parce que ceux-ci offrent des nom

bres fractionnaires (il ne s'agit pas d'atomesici), mais parce 

que , en suivant cette règle, on arrive à représenter (je 

prends 4 volumes pour tous les corps ) l'acide sulfuri-

que hydra té , le chlorhydrate, le carbonate d 'ammoniaque, 

par : 
S O 3 + H 2 0 j 

Cl 11+ II 3]N"(=r 4 volumes; 
C O ! -+- H 3 I \ ) 

tandis qu'on formule en môme temps l'acide chlorhydrique 

et les acides sulfurique et carbonique anhydres, ainsi : 

S ' O 6 j 

I P C l 3 > — 4 volumes. 

CJ0> ) 

Pour lever cette difficulté , je propose de modifier la règle 

de M. Gerhardt de la manière suivante : 

Pour déterminer le poids des molécules, ou des atomes 

composés, il faut en prendre a volumes, à moins que la 

formule n'offre des nombres fractionnaires ; dans ce cas, 

on prend 4 volumes. 

Ainsi formulée, la règle des volumes n'offre pas d'ambi

guïté dans son application , et le poids des molécules étant 

ainsi dé terminé , les exceptions à la loi des nombres pairs 

disparaissent. Nous pouvons donc dire encore : 

Dans toute molécule, la somme des dyades est, un nom

bre pair. 
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Que l'on ne croie pas qu'en doublant ainsi les formules 

des corps anomaux , on doive nécessairement obtenir des 

nombres pairs. Ce serait une e r reur ; car si un corps r e l i 
se 

fermait, sous deux volumes, C ! H ! N , on n 'aurai t pour les 

dyades qu'une somme impaire. 

ANOMALIES n u BIOXYDE D ' A Z O T E ET D E L'ACIDE H Y P O -

A Z O T I Q U E . 

Le procédé pour déterminer le poids des molécules, 

étant ainsi modifié, la loi des nombres pairs présente encore 

deux exceptions, le bioxyded'azote et l'acide hypo-azotique. 

Ces deux exceptions sont-elles bien réelles? Cela dépend de 

la définition que l'on donne aux molécules. Prend-on la 

définition de M. Gerha rd t , avec la modification que j ' y ai 

introduite; les deux exceptions sont réel les, positives, car 

N0 et N O ! représentent 2 volumes et n'offrent pas de 

nombres fractionnaires. 

Mais part-on de l 'ensemble de tous les caractères, a-t-on 

égard à toutes les analogies, alors il est possible d'arriver 

à une autre conséquence, et l 'on peut se demander si le b i 

oxyde d'azote et l'acide hypo-azotique ne doivent pas se re

présenter, comme le chlorhydrate d ' ammoniaque , par 4 

volumes, c'est-à-dire par INi2 O a et J\ 2 O 4 ; alors l 'exception 

à la loi des nombres pairs disparaî t ra i t , pour reparaître 

dans la règle des volumes. 

Pour répondre à cette quest ion, il faudrait recourir à 

l'analogie. Malheureusement le bioxyde d'azote et l'acide 

hypo-azotique sont des corps si singuliers (1], qu'il paraît dif

ficile de leur trouver des analogues. 

IN'ous verrons plus loin que , dans les substitutions réelles 

(i) Aucun corps n'offre d'aussi singulières propriétés que le bioxyde 
d'azote. En effet, quoi qu'il renferme plus d'oxygène que l ep ro toxyde , il est 
loin d'entretenir la combustion aussi bien que ce dernier ; et même , beau
coup de corps qui brû lent dans le protoxyde s'éteignent dans le bioxyde. Il 
est peut-être le seul corps qui se combine subitement, à l 'état sec et à la teni-
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(potassiumdéplaçant l 'hydrogène de l'acide ni t r ique , chlore 

déplaçant l 'hydrogène de l'acide acé t ique) , le corps éliminé 

est toujours remplacé par son équivalent du corps qui l'a 

chassé. Nous verrons également qu 'un grand nombre de 

substitutions peuvent avoir l ieu entre l 'hydrogène et l'acide 

hypo-azotique , comme dans les exemples suivants : 

N a p h t a l i n e C n » ; 

N a p h t a l i n e n i trée C'°B? ( N O 2 ) ; 

N a p h t a l i n e b in i trée C" H B ( N O 2 ) ; 

Naphta l ine tr in i trée . . . . C " H S ( N O 2 ) 3 ; 

A c i d e p h é n i q u e C B O H e ; 

Ac ide trinitré C s O H 3 ( NO 2 ' ) 3 ; 

Manni te C s 0 6 H u ; 

Mannite s e x n i t r é e . . . . . . C 8 0 E H" (NO 2 )" . 

Or, dans tous ces cas, on voit constamment N O 2 rempla

cer H. Donc, si H 2 représente la molécule de l 'hydrogène, 

N 2 O 4 doit représenter celle de l'acide hypo-azotique. 

Quan t aux substitutions par le biaxyde d'azote, elles sont 

plus rares. Cependant on peut citer : 

L'a lcoo l C 2 O D 6 ; 

L'alcool n i trose ( é t h e r n i treux ) C 2 O H 3 ( N O ) ; 

L'alcool a m y l i q u e C 5 O H 1 1 ; 

L'alcool n i trose ( P O I L 1 ( N O ) ; 

L 'azohcnz ide C H ' - I N 2 ; 

L 'azobeuz ide n i trosée ( a z o x i b e n z i d e ) . C ' 2 H ' ° N ( N O ) . 

Ici encore NO remplace Hou N; doncN 2 O 2 est l 'équivalent 

de H 2 , de N 2 et représente la molécule du bioxyde d'azote. 

A ces exemples je puis en ajouter un plus concluant; je 

Ï eux parler de l'acide nitroprussique. 

On sait quele peroxyde d 'urane se combineavecles acides, 

en conservant une partie de l'oxvgène qu' i l renferme, et 

q u e , en conséquence, il peut être considéré comme un 

pérature ordinaire , avec l'oxygène. Cette combinaison parait d'ailleurs se 
faire sans dégagement de chaleur ; et le corps qui en résul te , loin de retenir 
l'oxygène qu'il a si facilement absorbé , est peu t -ê t re , de tous les corps , celui 
qui se désoxyde le [dus facilement. 
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oxyde d'uranyle ( U 2 0 2 ) -f- O, l 'uranyle U 2 O 2 remplissant 

le rôle d'un métal. Peu nous importe ici que l 'uranyle 

existe ou non , qu'il soit identique ou non au protoxyde 

d'urane ; nous ne voyons ici que des nombres propor t ion

nels, et nous acceptons la théorie de M. Peligot, comme 

un moyen de généraliser les faits. 

Cette théorie peut s 'appliquer non-seulement à tous les 

sels de l'oxyde u r an ique , mais encore à certaines combi

naisons de l'oxyde ant imonieux, de l 'acide arsénieux, de 

l'acide borique, et, comme je vais le faire voir, de l'acide 

nitreux, quiont la même formule que l'oxyde uranique, soit 

II ' O 3 . 

Appelons 

L'oxyde uranique , o x y d e d'uranyle ( I P O 2 ) + 0 = U y 2 O ; 

L'oxyde an t imon ieux , o x y d e d 'ant imony le ( S b 2 O 2 ) -f- O — S b y ! O ;. 

L'acide arsén ieux , o x y d e d'arsényle ( A s 2 0 2 ) -4- O = A s y 2 O ; 

L'acide borique a n h y d r e , o x y d e de bory le ( B 2 O 2 ) -f- O = B y ' O ; 

L'acide nitreux a n h y d r e , o x y d e de n i t r y l e . . . . ( N 2 O 2 ) + O = N y 2 O. 

Ce double rôle que je fais jouer aux acides arsénieux, bo

rique et nitreux, n'est pas plus singulier que le double rôle 

que l'on attribue aux oxydes d'antimoine, d'alumine, de 

zinc, etc. Je dirai d'ailleurs que j'ai obtenu un sulfate 

d'acide arsénieux très-bien cristallisé, et que l'acide arsé

nieux a des rapports tropfrappants avecl'oxyde antimonieux 

pour que l'on refuse de considérer son sulfate comme n'ap

partenant pas à la classe des sels, mais à celle des acides 

doubles. 

Cela posé, voyons ce qui se passe lorsqu'on fait agir la 

crème de tartre sur ces oxydes ou acides. 

On a 

Crème de tartre et oxyde d'uranyle.. CaO'-'H'DK' -f- U y 2 0 
= C 8 0"H 8 Uy 2 R 2 -+- H 2 0 ; 

Oxyde d'antimonyle C" O12 H" R2 -f- Shy2 O 
= C B 0 , 2 H s Shy R ' + H O ; 
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Oxyde d'arsénylc C , O l , H " K 1 + Asy 3 0 

= C 8 0 1 2 H B Asy 2 K 2 4- H 2 0 ; 

O x y d e de boryle C8 0 , : H'° K 2 + B y ' O 

= C 8 0 1 ! H S B y 2 K 2 - r - H 2 0 ; 

ne pourrai t -on pas avoir 

Oxyde de nitryle C8 0 , ! H'° K.1 + Ny3 O 

— c f o , 2 i r N y 5 K 3 + H'O. 

Ce dernier cas ne paraîtra pas impossible , en présence de 

celui que nous offrent les nitroprussiates. 

On sait que , dans les cyanures C y 2 M ! , les platinocya-

nures Cy*Pt*M s , les ferrocyanures C y 6 F * M % etc. , en un 

mot , dans tous les polycyanurcs , le nombre des atomes de 

cyanogène est toujours égal à celui des atomes des métaux. 

Il n 'en est plus de même , en apparence au moins , dans les 

ni t roprussiates , puisqu'i ls renferment C y 1 0 F 4 M 4 + N 2 0 2 . 

Je dis en apparence, car, comme on va le voir, les nitro

prussiates sont encore des cyanures au même titre que les 

ferrocyanures, et surtout que le ferrocyanure d 'uranyle. 

Si nous établissons le parallèle suivant : 

C y s F' H 2 -+- U y 2 O = C y s F' U y 2 -+- I P O, 

C y i o F < K . H , + N y J o _ C y i o F , K . N Y 3 _ , _ H 3 O, 

il nous sera impossible de ne pas reconnaître q u e , dans ce 

cas au moins , l \ v s joue le rôle et est l 'équivalent de Uy' . 

Or , Uy' ou U 2 0 2 est ici l 'équivalent de IL , M 8 , etc.; donc, 

IVy* o u N 2 O 2 est aussi l 'équivalent de H 2 , M 2 , etc. 

Ains i , les nitroprussiates sont des cyanures triples de 

fer d'un autre métal et de nitryle, tout comme le prussiate 

d'uranyle est un cyanure de fer et d urauyle. 

Les substitutions nous démontrent donc que les molé

cules de l 'hydrogène, de l'acide cblorhydr ique, des deux 

combinaisons de l'azote sont bien H 2 , C l I I , N 2 O 5 et ] V 0 4 . 

Si nous adoptons les conclusions précédentes, la loi des 

nombres pairs n'offrira aucune exception. Mais c est alors 
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à la règle de M.*Gerliardt que feront exception les deux com

binaisons oxydées de l'azote. Pour que cette règle n 'en of

frit aucune, il faudrait encore lui faire subir une modifica

tion , et la formuler ainsi : 

Pour déterminer le poids des molécules des corps com

posés, il faut, en prendre 2 volumes, à moins que la formule 

ne présente soit des nombres fractionnaires, soit une somme 

impaire de dyades. . 

Dans ces deux cas, il faut prendre 4 'volumes. 

ANOMALIES D I V E R S E S . 

Il e x i s t e u n p e t i t n o m b r e d e c o r p s q u i p e u v e n t p e r d r e o u 

gagner u n s e u l a t o m e d ' h y d r o g è n e ; t e l s s o n t : 

La benzoïne.. . C ' H e O , qui d o n n e d u benz i le C ; H 5 0 ; 

La quinone.. . . CB H i 0 ' , qui d o n n e de la q u i n o n e v e r t e . C s H 5 0*' ; 

L'indigo C e I P N O , qui d o n n e de l ' ind igo b l a n c . . . C ' H ' N O ; 

L'isatine C r P N O 3 , qui d o n n e de l ' i sathyde C ' H 6 N O ' ; 

L'alloxane. . . . O H 1 >'2 O s , qui d o n n e de l ' a l l o x a n t i n e . . . . C* H s N ' O s . 

S i l es c o r p s d e l a s e c o n d e c o l o n n e é t a i e n t b i e n f o r m u l é s , 

ils s e r a i e n t c o n t r a i r e s à l a l o i d e s n o m b r e s p a i r s . R e m a r 

quons d ' a b o r d q u ' o n n ' e n c o n n a î t p a s l e p o i d s a t o m i q u e , n i 

la d e n s i t é d e v a p e u r , e t q u ' o n i g n o r e s ' i l f a u t d o u b l e r o u 

tripler l e u r s f o r m u l e s . N é a n m o i n s , j e v a i s f a i r e v o i r q u e 

nous p o s s é d o n s a s s e z d e r e n s e i g n e m e n t s p o u r d é c i d e r si l ' o n 

doit o u n o n c o n s e r v e r l e s f o r m u l e s p r é c é d e n t e s . 

Le benzile, s o u m i s à l ' a c t i o n d e l a p o t a s s e , d o n n e u n s e l 

qui r e n f e r m e Cu H11 K O 3 , e t d o n t l ' a c i d e e s t C U 1 P 2 0 3 ; 

c e l u i - c i , q u i e s t l ' a c i d e b e n z i l i q u e , r e p r é s e n t e l e b e n z i l e 

plus 1 a t o m e d ' e a u . L ' a c i d e e s t d o n c a u b e n z i l e c e q u e l e s 

acides f o r m i q u e e t c a m j u i o l i q u e s o n t à l ' o x y d e d e c a r b o n e 

et au c a m p h r e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Benzi le C" IV O 2 + H 2 O = acide benzi l ique ; 

O x y d e de c a r b o n e . CO -+- H 2 0 = acide f o r m i q u e ; 

Camphre C'° I l l s O + H? O - • ac ide c a m p h o l i q u e . 

Le b e n z i l e r e n f e r m e d o n c C * e t n o n C . En v o i c i , d 'ail

l e u r s , d ' a u t r e s p r e u v e s q u i ne p e u v e n t p a s l a i s s e r de d o u t e 

à c e t é g a r d . 

Le b e n z i l e , s o u m i s à l ' a c t i o n d e l ' a m m o n i a q u e , d o n n e 

de la h e n z i l i n e . . . . C " H 1 0 O 2 -+- H 3 N — I P O , 

du benzi lam C" H'° O 2 + H 3 N — a H 2 O. 

Le b e n z i l e s ' o b t i e n t , d ' a i l l e u r s , a v e c l a b e n z o ï n e , qu i 

d o i t r e n f e r m e r a u s s i C " e t non C 7 . E n e f fe t , c e l l e - c i e s t i so

m è r e a v e c l ' h y d r u r e d e b e n z o ï l e ; o r , o n s a i t q u e l e s a l d é 

h y d e s d o n n e n t s o u v e n t d e s i s o m è r e s e n s e d o u b l a n t o u e n se 

t r i p l a n t ( m é t a l d é h y d e , é l a l d é h y d e ) . L ' h y d r u r e d e b e n z o ï l e 

o u l ' a l d é h y d e b e n z o ï q u e p e u t s e c o m p o r t e r de m ê m e ; aussi 

s e t r a n s f o r m e - t - e l l e e n b e n z o ï n e , s a n s c h a n g e r d e c o m p o s i 

t i o n . O n d o i t a v o i r : 

B e n z o ï n e o u a l d é h y d e b e n z i l i q u e . . C" H l 2 0 2 ; 

A c i d e benz i l iqne C l 4 n i 2 0 3 ; 

Benz i l e ( o x y d e de c a r b o n e ) C" H l 0 O 2 ; 

Benzi l im (n i try le b e n z i l i q u e ) . . .•. . C" H " N O ; 

Benzi lam C ' F P N . 

La quinone verte s ' o b t i e n t e n t r a i t a n t l a q u i n o n e par 

l ' h y d r o g è n e à l ' é t a t n a i s s a n t . I l se f o r m e s u c c e s s i v e m e n t : 

Quinone CG H* O 2 ; 

Q u i n o n e ver te C 6 H* O 2 + H ; 

H y d r o q u i n o n e C 6 H 4 O 2 + H 2 . 

M a i s c e t t e q u i n o n e v e r t e s ' o b t i e n t a u s s i e n m ê l a n t de la 

q u i n o n e a v e c d e F h y d r o q u i n o n e . S i l ' o n n e c o n n a i s s a i t que 

c e d e r n i e r m o d e d e p r é p a r a t i o n , i l e s t c e r t a i n q u ' o n r e p r é 

s e n t e r a i t la q u i n o n e v e r t e p a r c e t t e f o r m u l e 

C 6 \Y O 2 + C II" O 2 = C 1 2 H'° O 4 , 
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et que, malgré ses nombres pa i r s , on ne la diviserait pas , 

pas plus qu'on ne divise la formule de l 'éther acétique , 

C 4 H" O 3 . 

Quant au premier mode de prépara t ion , il revient exac

tement au second, car lorsqu'on fait agir l 'hydrogène sur la 

quinone, il se produit d'abord de l 'hydroquinone; mais à 

mesure que cette dernière se forme, elle se combine à une 

portion équivalente de quinone pour donner naissance à la 

quinone verte. 

11 existe, d 'ai l leurs , d'autres combinaisons quinoniques 

qui, avec C 1 8 , sont indivisibles , et qui ont la même couleur 

que la quinone verte. 

L'indigo blanc et Yisathyde appart iennent à une série 

dont les termes se doublent très-souvent. Ainsi , l ' in -

dine, la chlorindine, l'acide isamique, l'acide chlor-

isamique, l ' isamide, l ' imasatine et l'acide sulfopurpurique 

renferment 2 fois C 8 , tandis que l'isatine et l'indigo ne 

renferment que C 8 . L'indigo blanc ell ' isathyde ne donnant 

pas de sels avec les bases et avec les acides, et ne se laissant 

pas réduire en vapeur, on ignore si leur poids atomique est 

C8 ou 2 fois C B . L'isathyde renferme probablement C 1 6 , 

car, sous l'influence de la potasse, elle se transforme en 

indinate qui contient ce nombre d'atomes de carbone. 

L'alloxantine et l 'alloxane n 'ont pas les formules que 

j'ai données plus haut et qu'on leur attribue ordinairement . 

Ces deux corps renferment de l'eau de cristallisation, et je 

ferai voir plus loin [voyez le tableau des combinaisons al*-

loxaniques) que leurs poids atomiques sont différents de 

feux qu'on leur attribue , et que , en tous cas, il faut dou

bler la formule de l 'alloxantine par rapport à celle de l 'a l

loxane. 
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ANOMALIES DE CERTAINS ALCALIS ORGANIQUES ET DES 

ALCALIS BIACIDES. 

Parmi les alcalis, il en est quelques-uns qui ne paraissent 

pas s'accorder avec la loi des nombres pa i rs ; je citerai, en 

employant les formules ordinaires , 

L a f l a v i n e C l 3 I Î " N 2 0 

L a b e n z i d i n e C , 2 H , 2 J S 2 

L a cyani l ine C" H 1 4 ]V 

La s e m i b e n z i d a m . . C B H" N 2 

dans lesquelels la somme des dyades n'est pas un multiple 

de 4 . 

En présence de ces formules , nous sommes forcés de tirer 

les conclusions suivantes : 

Ou la loi des nombres pairs est fausse , 

Ou ces formules sont inexactes; 

Ou les sels de ces alcalis , sels qui ont été considérés 

comme neut res , sont des sels acides. 

Le mode de préparation et l e s réactions de c e s alcalis ne 
permettant pas un i n s t a n t de douter de l 'exactitude de leurs 

analyses, M. Gerbardt et moi nous n'avons pas h é s i t é à ad

mettre la dernière conclusion, e t voici l e s preuves que nous 

a v o n s données à l 'appui de n o t r e manière de voir. 

Flaviné. 

L'urée peut ê t r e considérée comme de la carbamide ou du 

carbonate n e u t r e d 'ammoniaque, moins 2 atomes d'eau. La 

flavine est aussi une u rée , c'est la carbamide anilique ou le 

carbonate neutre d 'ani l ine, moins 2 atomes d'eau. 

On a pour 
L 'urée 

CO 3 H 2 -H 2 H 3 N 

— O2
 1T 

= CO H 2 4 - 2 TLN = n i é e . 

saturant H 2 C l 2 , 
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La ilavine. 
C O U ' -+- iCeU N 

— O 2 H ' 

= CO H 2 -f- 2 C" IP N = flavine. 

La molécule de la flavine est donc bien, dans la notation 
unitaire, C , 3 H I S N ! 0 , puisque celle de l 'urée e s t C O H l N \ 
Mais, sous cette forme, elle se combine avec 2 équivalents 
de bichlorure de platine, 

C l 3 H , 2 N 2 0 -f- 2 C l ' P t H . 

Cela ne doit pas plus nous-étonner que de voir l'urée se 
combiner avec 2 proportions d'acide nitr ique et de ni trate 
d'argent. 

On connaît : 

Le nitrate TSO3 H + U ; 
Le binitrate 2 X O 3 H 4 - U ; 
Le nitrate argentique IV0 3 Ag -f- U ; 

Le binitrate argentique.. . . 2 ? \ 0 3 A g + U . 

Le poids atomique de la flavine se trouve confirmé par 
la composition de la carbamide anilo-ammonique qui se 
forme en vertu de l 'équation suivante : 

C O H 2 + H 3 N + C H ' K 

— O 2 H 2 II 2 

CO H 2 -+- H N -f- C^H 1 !* 

qui est calquée sur celle de l 'urée et de la flavine. 
Ainsi, voilà un premier fait acquis à la science. U y a des 

alcalis dont les sels, considérés comme neutres dans la n o 
tation ordinaire , sont des sels biacides. 

Nicotine. 

La nicotine, la paranic ine , la quinine et la cinchonine 
nous offrent des sels semblables, c'est-à-dire que ces alcalis 
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d o n n e n t d e s s e l s acides qu'on a r e g a r d é s à tor t c o m m e d e s 

s e l s neutres. 

Avant l e s dernières recherches de MM. Schlcesing et Bar

r a i , on considérait comme neutres les s e l s suivants : 

Chlorhydrate C H' JN -+- Cl H ; 

Chloroplat inate C EL7 N -+- Cl 3 P t ! H . 

Or , M. Barra i , q u i a déterminé l a densité de vapeur de 

la nicotine, trouve d e s nombres q u i assignent à cet alcali 

l 'équivalent C 1 0 I I 1 4 N 2 — 2 volumes ; de sorte q u e l e s s e l s 

précédents deviennent acides . 

Bich lorhydrate C'° H " i \ 2 + 2 Cl H ; 

B i c h l o r o p l a l i n a t e . . . C 1 0 H " IN2 4 - 2 Cl 3 Pt* II . 

D'un autre côté, M. Schlcesing a déterminé la quanti té d'a

cide sulfurique saturée p a r l a n icot ine , et il trouve aussi 

pour le 

Sulfate neutre 2 C'° H " N 2 -f- SO* H 2 . 

Chloronicine. 

M. Saint-Evre a décrit deux alcalis obtenus p a r l'action 

d u suif hydrate d 'ammoniaque s u r l e s espèces nitrées d e 
deux hydrocarbures , dont l ' u n chloré. 

Ces deux derniers renferment : 

Paranicène C ' H 1 1 

Chloron icène C H . " Cl 2 

Leurs espèces nitrées sont (en représentant jNO2 p a r X ) : 

Paran icène n i t r é . . . . . . . C " H " X ; 

Chloron icène binitré C" H" Cl 2 X ' . 

P a r l e suif hydrate d 'ammoniaque, e l l e s fournissent : 

La paranic ine C , 0 H , 3 N ; 
La ch loron ic ine C" H l ! Cl 2 N 2 ; 

2 vo lumes . 
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C , 0H , 2C12]N2 + aCTptH. 

Il est vrai que M. Saint-Evre dédouble la formule de la 

chloronicine , en considérant comme neutres les sels qui , 

suivant nous , sont acides; ainsi il écrit : 

Paranirine C" H1 3 N + Cl H ; 
Chloronicine C5 H" Cl N -+- Cl H. 

La chloronicine ainsi notée offre un nombre pair , et s i , 

néanmoins, nous rejetons cette formule , c'est à cause de 

l'origine et de la formation d e l à chloronicine qui ne per

mettent pas de donner à cet alcali un autre carbone qu'à la 

paranicine. 

Remarquons, d'un autre côté, que la chloronicine est une 

nicotine bichlorèe, et nous avons dit plus haut que les sels 

correspondants, qui ont été obtenus avec la nicotine nor

male , sont précisément acides. 

Enfin, ajoutons que M. Saint-Evre a encore constaté que 

les sels de chloronicine, qu'il considère comme neutres, sont 

acides aux papiers réactifs. 

Quinine et cinchonine. 

La quinine et la cinchonine donnent aussi des sels aci

des. Ainsi ceux de quinine renferment : 

Chlorhydrate neutre C'»H 2 2 N 2 0 2 + C 1 H ; 
Bichlorhydrate C" H 2 2 N2 O2 + 2 Cl H ; 
Bichloroplatinate C" H12JN2 0 2 -f- 2 Cl3 pt H. 

On a , avec la cinchonine : 

Bichlorhydrate C" H 2 2 N2 O + 2 Cl H ; 
Bichloroplatinate C ,B H5 2 N2 O -+- 2 CI3 pt H ; 

la cinchonine donne en outre des sels neutres. 
8 

d o n t les c h l o r h y d r a t e s e t l e s c h l o r o p l a t i n a t e s s o n t , p o u r 

( C ' ° H I 3 N + Cl H , 
La pararueme i 

r | C ' ° H ' 3 N + C P p t H ; 

T . . 1 C , 1 H | : , C ] : ' , N 3 + 2C1H, 
La c h l o r o n i c i n e . . ' 
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Les sels neutres de ces deux alcalis ont été considérés, 

nous ne savons trop pourquo i , comme des sels basiques, et 

leurs sels acides comme des sels n e u t r e s , et cependant ces 

derniers s 'obtiennent en présence d'un grand excès d'acide. 

Naphtalidam et semi-benzidam. 

Ces deux alcalis nous offrent aussi des sels acides que Ion 

considère comme neutres. 

Voici comment on les formule par rapport à l 'aniline et 

à la naptbalidam : 

A n i l i n e . , C B H ' N ; 

S e m i - b e n z i d a m C 3 H' N ; 

Naphta l idam C " H ! N ; 

Semi -naphta l idam C 5 H 5 N. 

La semi-benzidam offrirait donc une somme impaire. 

Mais pour voir que ces rapports ne sont pas exacts , il suffit 

de remonter à l 'or igine de la formation de ces alcalis. En 

e f fe t , l'on a, avec la benzine et l a naphta l ine , en employant 

successivement l'acide ni t r ique et le sulfhydrate d'ammo

niaque , et en représentant H2IN par Ad : 

Benz ine C s H B = 2 v o l u m e s ; 

Benz ine nitree C 6 H 5 X ; 

B e n z i n e amidée C s W Ad ; 

( Aniline.) 

Benzine binitrée C B H 4 X ; ; 

B e n z i n e b i a m i d é e . . . . C 6 H 5 A d ' ; 

(Semi-benzidam.) 

Naphta l ine C'° H B ; 

Naphta l ine n i t r é e . . . . . C'° H' X ; 

Naphta l ine a m i d é e . . . . C" H' Ad ; 

(Naphtalidam.) 

Naphta l ine b i n i t r é e . . . C | 0 H E X 2 ; 

Naphta l ine b i a m i d é e . . C'B H B A d 1 . 

( Semi-naphtalidam.) 
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Ajoutons que parmi les nombreux dérivés de la benzine 

et de la naphtaline , on n 'a pas un seul exemple de dédou

blement en C a et C r ' . 

Si l'on dédouble la semi-benzidam en C ' H 3 Ad, c'est parce 

que sous cette dernière forme elle se combine avec H Cl 

pour donner un sel que l'on considère comme neutre, et qui 

ne peut être, d'après ce que nous venons de d i re , qu 'un sel 

acide. 

On n'a pas étudié les sels de semi-napthal idam, mais 

on l'a représentée avec C s , par analogie avec la semi-ben

zidam. 

La benzidine se représente dans la notation ordinaire par 

C 1 S H 1 ! K % et elle se combine avec 2 H C I , 2 C l 3 p t H , etc. 

Si nous dédoublons cet alcali , pour rentrer dans la nota

tion unitaire , nous aurons une somme impai re ; si nous lui 

laissons pour le carbone C 1 2 , alors les sels de benzidine de

viendront des bisels. Avons-nous une raison pour les con

sidérer comme tels ? 

Remontons à la formation de cet alcal i ; il s'obtient en 

traitant par le sulfhydrate d 'ammoniaque, soit l 'azotoben-

zide, soit lazoxibeuzide. 

Dans l a notation ordinai re , on représente 

La benzine par C ' 2 H ' 2 ; 

La benzine nilrée par. C" H " î\2 O ' ; 
L'aznxihri iz ide par . . C " H " ' r i , 0 2 ; 

L'azotobenzide par.. . C' 2 H."' iV; 

La benzidine par . . . C ' 2 H l 2 ? s 2 ; 

Son chlorhydrate p:ir C" H' 2 N 2 -f- II 2 Cl'. 

Cette série parait bien no tée ; mais d'après nos expérien

ces, l'azotobenzide , traitée par l'acide ni t r ique , donne une 

espère ni tréc qui renferme, toujours dans la notation ordi

naire , 
C " r r ( ? v O , ) 0 \ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( » 6 ) 

ce qui est impossible à cause des fractions d'équivalents H' 

Il faut donc , toujours dans la notation ordinaire, repré

senter ce corps par C 2 4 H 1 9 ( N 2 0 4 ) O*. L'azotobenzide et la 

benzidine, s'oblenant avec l 'azoxibenzide, doivent renfer

mer le même carboue que cette dernière , c'est-à-dire C 2 4 , 

puisque l'azoxibenzide nitrée renferme ce nombre d'atomes 

de carbone. La série précédente doit donc s'écrire ainsi : 

NOTATION ORDINAIRE. IVOTATION UNITAIRE. 

La benzine C ' 2 ! ! ' 1 = 4 v o l u m e s , CB H 6 = 2 v o l u m e s ; 

La benz ine n i t r é e . C" H " ( N 2 O ' ) , C ' H ' X ; 

L ' a r . o x i b e n z i d e . . . . C" H'° IN4 O 1 , C n H ' » l N 2 0 2 ; 

L 'azox ibenz ide nit. C 2 ' H " ( N 2 O 1 ) N' O 4 , C 1 2 H 5 X N ' 0 : ; 

L ' a z o t o b e n z i d e . . . C" H 2 ' № , C , 2 i r ° r i 2 ; 

La benz id ine C 2 4 IL 1 N 4 , C I 2 H , 2 N 2 ; 

Son b ich lorhydrate C 2 4 H 2 i N1 + 2 H ! Cl 2 ; C' 2 H 1 2 N 2 + a HC1 ; 

donc , les sels de benzidine sont des bisels. 

Cyaniline:. 

La cyaniline ne donne encore, suivant nous, que des sels 
acides. Cet alcali s'obtient en trai tant l 'aniline par le cya-
nogène; les deux corps s'unissent simplement en donnant 

C 2 N 2 + 2 C B H ! K = C " H ' 4 N 4 cyan i l ine . 

Mais la cyaniline ainsi notée se combine avec 2 C I H , 

a j S O ' I l , etc. , c'est-à-dire qu'elle ne donne , suivant nous, 

que des sels acides. Il est vrai qu 'on pourra i t en faire des 

sels neutres , en dédoublant les formules ainsi ; 

C s H 2 N J + Cl H-, 

mais alors la somme de l 'hydrogène et de Fazote serait 

impaire . Consultons l 'analogie. 

]Non-seulement l 'aniline normale se combine avec le 

cyanogène, mais aussi la mélaniline ; or celle-ci repré-
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sente 2 équivalents d'aniline dans lesquels II est remplacé 

par Cy. 

Si nous appelons dianiline le résultat de la condensation de 

2 équivalents d'aniline en une molécule unique, nous aurons: 

£„JJ ,^ > = C " H " J \ 2 , inconnue; 

!
C 6 H' Î\T ) 

Ces deux espèces se combinent directement avec le cya

nogène , et l'on a alors : 

Î C 6 H ' N 1 
C C H ' N | H - C y 2 = C"H"N% cyaniline; 

C y 2 = C ' S H ' 3 N S , cyamélanili Cvanodianiline cvanée . 
| C c H , ! C y N 

Cette analogie entre le mode de formation de la cyaniline 

UT de la cyamélaniline est si complète, la connexion des 

formules est si évidente, qu' i l nous paraît impossible de 

séparer ces deux corps. Or , la formule de la cyamélaniline 

ne peut pas se dédoubler (elle suit d'ailleurs notre loi de 

divisibilité); donc la cyani l ine , quoique possédant une 

formule divisible, ne doit pas se dédoubler. 

L,a stibèthine nous montre bien clairement qu'i l y a des 

alcalis qui ne donnent que des biscls. 

Le stibéthyle, que l'on a comparé à un méta l , se com

bine directement avec le chlore, le brome, l'iode, l 'oxygène, 

pour former des ch lorure , b r o m u r e , etc. , de stibéthyle ou 

de stibéthylium. 

Dans la notation ordinaire , ces sels, ne peuvent s'écrire 

qu'ainsi : 

STIBÉTHYLE C12 H30 SB2 = 4 VOLUMES , 

BICHLORURE CL 2H 3"SH 2 4- CL'; 
BIBROMURE C" H30 SBJ 4 - BR'; 
BI-IODURE C" H30 SB2 -I- 1 ' ; 
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B i o x y d e C " H " S b 2 4 - O 2 ; 

Bisulfure C " H ! , S b ' + S ! ; 

Binitrate C 1 3 H 1 1 S b 2 4 - 2 N 2 O' H 2 ; 

puisque la division donnerait des j équivalents. 

Comme la question que nous agitons ici est indépen

dante des théories sur l 'arrangement des atomes , nous pou

vons donc comparer les sels précédents aux sels d'am

m o n i u m , ou a u s s i aux sels d 'ammoniaque. Alors n o u s 

dirons que les combinaisons précédentes sont les sels 

d'un alcali que nous nommerons stibéthine et que nous 

représenterons par C 1 2 f l 2 6 S b 2 ; le stibéthyle en serait 

l 'hydrure C 1 2 H 2 s S b 2 + H 4 . Le chlore , le b rome, e tc . , mis 

en présence de cet hydrure , lui enlèveraient H* pour for

mer II* Cl*, I I ' B r 4 , e tc. , et ces acides resteraient e n combi

naison avec la s t ibéthine; on aurait : 

Stibéthine 

Bil iydrnre . . . . 

B ich lorhydrate . 

B i b r o m h y d r a t e . 

Bi - iodhydrate , . 

B ihydra te . . . 

B i su l fhvdra te . . 

Notation ordinaire. 

C l 2 H 2 6 S b 2 , 

C ^ H - ^ S h 1 4- 2 H% 

C ' 2 H 2 6 S l r 4- 2 Cl 2 H 2 , 

C l 2 H e S b 2 4- 2 B 2 H 2 , 

C 2 F l ' e S b 2 + 2 P IV, 

C , 2 H 2 6 S b 2 4 - 2 0 H 2 , 

C - H 2 S S b 2 4 - 2 S H 2 ; 

Notation unitaire. 

C f i I I 1 3 S b ; 

C E I I ' 3 Sh 4- I I 2 ; 

C " H l 3 S b 4- 2 Cl H; 

C B H 1 3 Sb 4- 2 BH ; 

C 6 I I l 3 S b 4- 2 I I I ; 

C ! H l 3 S b 4- O H 2 ; 

C 6 H ' 3 S b 4- S H 2 . 

Dans la notation ord ina i re , les sels de stibéthyle ou de 

stibéthine sont donc des bisels , et ils restent tels dans la 

notation uni ta i re . 

. Une nouvelle question s'élève ici : les alcaloïdes qui , 

comme la semi-benz.idam, la cyanilme et la stibéthine, se 

combinent avec 2 équivalents d'acides, peuvent-ils donner 

aussi des sels à un seul équivalent? Dans ce cas, ces alcaloï

des différeraient des autres , en ce qu'ils auraient seulement 

une tendance à former des bisels plutôtque des sels neutres; 

dans le cas contra i re , il y aurait des bases bi-acides, comme 

il y a des acides bibasiques; c'est-à-dire qu'il y aurait des 
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bases dont les sels neutres renfermeraient 2 équivalents d'a

cides monobasiques. 

Les faits que nous avons cités plus h a u t , prouvent bien , 

en tous cas, qu'il ne suffit pas d'obtenir un sel avec un 

alcali pour déterminer l 'équivalent , ou plutôt la molécule 

de celui-ci ; car si l 'on n'a qu 'une seule série de sels, on ne 

peut pas toujours savoir si elle correspond aux sels neutres 

ou aux sels acides. 

ANOMALIES DES SELS UES OXYDES ( R 2 0 3 ) . 

Dans la notation ord ina i re , mais toujours en dédoublant 

les atomes des métaux , on représente : 

L ' o x y d e ferreux par F 2 O ; 

L ' o x y d e m a n g a n e u x par M n 1 O ; 

L 'oxyde ferrique par F 4 O s ; 

L ' o x y d e raanganique par M n 4 O 3 ; 

L ' o x y d e c h r o m i q u e par Cr* 0 J ; 

Le ch lorure ferr ique p a r . . . . . Cl 6 F 4 ; 

Le nitrate ferrique par O' 8 ?i c F 4 ; 

Le nitrate c h r o m i q u e par O l s N 6 O ' ; 

L'acétate ferrique par C' 2 O 1 2 H ' 8 F 4 ; 

L'acétate c h r o m i q u e par C ' ! 0 ' 2 H l 8 C r 4 . 

Pour passer à la notation unitaire , il faut diviser en deux 

les formules des combinaisons monobasiques, c'est-à-dire 

que, en laissant aux oxydes les formules précédentes, il 

faut représenter : 

Le c h l o r u r e ferrique p a r . . . . . Cl 3 F 2 ; 

Le c i t ra te ferrique par O s N 3 F 2 ; 

Le nitrate c h r o m i q u e par 0£ N 3 Cr 3 ; 

L'acétate ferrique par C 6 O 6 H ' F 2 ; 

L'acétate c h r o m i q u e par C 6 O a H 9 C r 2 . 

Mais alors la composition de ces sels ne s'accorde pas avec 

la loi des nombres pairs. 
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Nous pourrions nous arrêter l à , et faire voir q u e , si la 

loi des nombres pairs n'était pas jus te , on pourrai t la rem

placer par la suivante : 

I. Les combinaisons monobasiques des sesquioxydes 
renferment les dyades en nombre impair. 

I I . Toutes les autres combinaisons de la chimie les 

renferment en nombre pair. 

Cette loi serait sans exception, et servirait exactement 

comme l 'autre à juger, entre certaines l imi tes . si une for

mule est fausse ou non. 

Mais la première loi me paraît préférable à cause de sa 

simplicité, et voici de quelle manière on peut faire dispa

raître l 'exception apparente des sels des sesquioxydes. 

Comment détermine-t-on l 'équivalent d'un oxyde i' En 

pesant la quanti té de cet oxyde, qui déplace O K 8 de ses 

combinaisons, ou qui est déplacée par OK 8 , pris comme 

terme de comparaison ; ou , ce qui revient au même , en pe

sant la quanti té de cet oxyde qui se combine avec S O 3 pour 

former un sel neutre . 

Or, O K 2 , O N V , O È V , O F 8 , O M n ' O F ^ , OMn'", 
i_ 

O A 1 3 , e t c . , forment des sels neutres avec S O 1 ; donc, si 

O F s est l 'équivalent du peroxyde de fer, O F 1 doit être 

l 'équivalent du peroxyde, et non 0 3 F 4 qui représente 

3 équivalents. 

Comment détermine-t-on l 'équivalent d 'un métal? En 

pesant la quanti té de ce méta l , qui chasse d'un sulfate ou 

H 2 , ou K s , ou Pb% ou Ag , etc. ; ou b ien , qui est chassé de 

son sulfate par H 2 , K 2 , Pb% Ag 2 , etc. 

Or, K 2 , Na», B a \ F e 2 , M n 2 , C r 2 , F * , Mn^ , Cr% etc. , 

se déplacent mutuellement de leurs combinaisons neutres 

pour reformer d'autres combinaisons neutres ; donc, si F 2 

est l 'équivalent du fer, F 3 en est aussi l 'équivalent. 
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Je l'aï déjà dit plus hau t {voir équivalents) , uu corps 
peut avoir plusieurs équivalents ; cela dépend des fonctions 
que remplit ce corps. Le fer a 2 équivalents basiques, 
'- 2 

F s = 35o et F 3 = - 35o. Lorsque F 8 entre dans une com

binaison, il lui imprime certaines propriétés qui la font 

immédiatement reconnaî t re , même sans l 'analyse, pour un 

sel ferreux ; et lorsque c'est F 3 qui entre dans la même com

binaison, il lui imprime aussi des propriétés caractérist i

ques qui la font reconnaître pour un sel ferrique. 

F 2 et F 3 se comportent comme deux métaux dont les 

combinaisons offrent plus de différence qu' i l n 'en existe 

entre un sel de fer et un sel de nickel. Au lieu de dire que 

F 2 représente l 'équivalent du fer qui correspond aux sels 

ferreux, et que F 3 représente l 'équivalent du fer qui cor

respond aux sels ferriques, disons simplement que F 5 est 

l'équivalent ferreux, et F 3 l 'équivalent ferrique ; ou bien 

encore que F 2 est l 'équivalent du ferrosum et F 3 l 'équiva

lent du ferricum. 

Puisque nous représentons l 'équivalent des corps simples 

par des lettres entières, faisons-en autant pour le ferricum, 

et convenons de représenter F ' par F 2 : alors, voici com

ment , sans hypothèse et en restant constamment sur le 

terrain des nombres proportionnels , nous écrirons les for

mules des sels ferreux, ferr iques , chromiques, aluuii-

n i q u e s , etc. : 

O x y d e ferreux ou de f e r r o s u m . . . O P ; 

O x y d e ferrique ou de f err i cum. . O F ! ; 

O x y d e ferrosoferr ique . OF F ; 

Acétate ferreux . . - C ' O ' L F F ; 
V 

Acétate ferrique C ' O T P F ; 

Acétate a l u m i n i q u e C O ' I P A l . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L a s o m m e d e s d y a d e s e s t d o n c t o u j o u r s u n n o m b r e p a i r . 

J e r e p r é s e n t e r a i d é s o r m a i s t o u s l e s p r o t o x y d e s p a r R 2 0 ; 

j ' a d m e t t r a i u n p i o t o x y d e d ' a l u m i n i u m , d ' a n t i m o i n e e t de 

b i s m u t h , q u i s ' é c r i r a i e n t , d a n s l a n o t a t i o n d e B e r z e l i u s , 

A I O , S b O , B i O; e n c o n s é q u e n c e , t o u s l e s p r o t o x y d e s s e r o n t : 

Potasse R ' 0 ; 

O x y d e d'alurainosum A P O , i n c . ; 

O x y d e de ferrosum F 3 0 ; 

O x y d e d 'ant imonosum S b ' 0 , i n c . ; 

O x y d e de b i s m t i t h o s u m B i 2 0 ; 

O x y d e d e c u p r o s u m Cu' O ; 

O x y d e de m e r c u r o s u m H g ! O ; 

O x y d e de p la t inosum P t ' O . 

A l o r s t o u s l e s s e s q u i o x y d e s s e n o t e r o n t d e l a m a n i è r e 

s u i v a n t e = : 

O x y d e d 'a luminicum A P O ; 

O x y d e de cér icum Cl 2 0 ; 

O x y d e d e mangarneum Mn' Ü ; 

O x y d e de ferricum F ' O ; 

O x y d e de cobal t icum Co 1 0 ; 

O x y d e de n i c k e l i c u m . K i O ; 

O x y d e d 'ant imonicum S b ' O ; 

O x y d e de b i smuthicuin B ' O ; 

O x y d e d' ir idoïeum P O ; 

O x y d e d e r h ü d i c u m R h ' O ; 

O x y d e d e ruthenoïcvmi R u ' O. 
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O x y d e J e cupr i cum Cu' O ; 

O x y d e d e mercuric iun M g 2 0 ; 

O x y d e de p lat iu icum P t ' O ; 

Oxyde de pal ladicum P d ' O ; 

O x y d e d' ir idicum V O ; 

O x y d e d 'osmicum Os 5 O ; 

O x y d e de r u t h e n i c u m R- O ; 

O x y d e de s t a n n i c m n S n 2 O ; 

Oxyde de titanicuin T i ! 0 . 

D E U X I È M E SECTION. 

DIVISIBILITÉ DES ATOMES. 

F O R M U L E S D E S S KL S N E U T R E S , A C I D E S , B A S I Q U E S , A N H Y D R E S 

E T H Y D R A T É S . 

Le résultat auquel je viens d 'arriver, est exactement le 

même que celui auquel j 'étais déjà parvenu, il y a quelques 

années, en me basant sur des spéculations atomiques. 

J'ai dit queje voulais asseoir mon système sur des faits, 

et non sur des hypothèses : si donc je reviens, pour un 

instant, aux atomes, c'est afin de mieux faire comprendre 

ma pensée, en l 'exprimant de deux manières différentes ; et 

aussi parce que , si je ne faisais voir que ce système n'est 

pas en contradiction avec la théorie atomique, je risquerais 

de le voir rejeté par la plupar t des chimistes. 

Lorsque j'essayai de ranger les sels des sesquioxydes dans 

la classification dont j 'ai donné la première ébauche, il 

y a une quinzaine d 'années, je rencontrai une difficulté 

qui m'arrêta longtemps. Je cherchais à faire rentrer tous 

les sels d'un même acide dans la-même formule. La plupart 

des sels se prêtaient assez bien à ma manière de voir, ex

cepté les sels des sesquioxydes et certains sels doubles. Je 
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désirais obtenir, avec les sulfates par exemple, une série 
unique dans le genre de la suivante: 

SO1 H 2, 
SO< K 2, 
SO'KH, 
SO'ItMg, 
SO< R' + n H2 O , 

-t- n R2 O, 
-+- n RHO, 

Mais les sels ferriques, a luminiques, etc. , sortaient de 

cette série , puisqu'on a : 

Sulfate ferrique S 3 0 ' 2 F ' ; 
Sulfate aluminopotassique.... S1 0"K 2 Ai*. 

Je remplaçai alors les équivalents ordinaires des sesqui

oxydes par ceux-ci : 

F T 0 , APO, L V , 

ou par 
T V T 

F 2 0 , Al sO, C r ! 0 ; 

c'est-à-dire que j ' a r r iva i au môme résultat que celui au

quel je parvins plus ta rd , en par tant de la loi des nombres 

pa i r s ; et je pus faire rentrer les sulfates précédents dans 

le type sulfate : 
Sidfate ferrique SO1 F 2; 

Sulfate aluminopotassique. . . SO' Al2 K*. 

Mais en me servant de cette expression t y p e , j 'appelle 

l 'attention sur la difficulté qui existe dans le système que je 

présente. L'idée d'un type éveille l'idée d 'ar rangement , par 

conséquent celle d 'atomes; or, les formules précédentes, 

q u i , au point de vue des nombres proport ionnels , sont irré

prochables , deviennent absurdes dans le système atomique, 

puisqu'on y voit figurer des fractions d'atomes. 

Cependant , pour établir ma classification, je me suis 

appuyé sur la théorie des atomes, sur cette idée que , dans 
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les corps analogues, la disposition des atomes est la même. 

En voyant les formules du sulfate ferreux et du sulfate 

ferrique 

S O f F 2 et S 1 O ^ F ' , 

je ne concevais pas comment ces deux sels pouvaient ê t re , 

l'un et l 'autre , des sulfates, puisque, renfermant des nom

bres d'atomes très-différents , ils ne devaient pas avoir le 

même arrangement atomique. C'est alors que je me suis 

demandé si les atomes des chimistes ne seraient pas divi

sibles. 

On sait combien les métaphysiciens sont peu d'accord 

sur la divisibilité de la matière. Est-elle ou non divisible à 

l'infini ? La thèse et l 'antithèse nous sont également incom

préhensibles. Cependant la loi des combinaisons en pro

portions définies semble avoir donné gain de cause à ceux 

qui prétendent que la matière est composée d'atomes indi 

visibles ; aussi presque tous les chimistes admettent-ils l'exis

tence de ces atomes. 

Mais quand même nous accorderions qu'i l y a une limite 

à la divisibilité de la mat iè re , rien ne nous obligerait à voir 

dans les atomes des chimistes la limite même de cette divisi

bilité ; et nous pourrions très-bien concevoir la cause de la 

loi en proportions définies, en supposant que les atomes 

chimiques ne sont que des groupes moléculaires composés 

d'un certain nombre de petits atomes. Quelques physiciens 

sont même allés plus loin ; car, tout en admettant l'existence 

de ces'groupes moléculaires, ils les ont supposés divisibles 

à l'infiui. 

Berzelius, à qui la théorie atomique doit tant de perfec

tionnements, s'est fortement élevé contre l'idée de la divisi

bilité des atomes. Cependant , il admettra que les corps ga

zeux renferment le même nombre d'atomes sous le même 

volume, e t , par conséquent, que si Cl et H representen t 

i atome d'hydrogène et de chlore, CL H 2 = i vol. repré-
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sente aussi i atome d'acide chlorhydrique. L'atome de 

chlore et d'hydrogène sont donc , dans cette hypothèse, au 

moins divisibles en deux. Celui de chlore est même di

visible en 4 par t ies , puisque dans u n volume de perchlo-

rure de phosphore il entre ~ de volume. Certainement il 

est absurde de d i re , d'un côté , que les atomes sont indi

visibles, et, de l 'autre , de les considérer, dans certains cas , 

comme susceptibles de division. Mais tel n'est pas notre 

cas; uous disons que la petite masse d'oxygène qui entre 

constamment, avec le même poids 100, dans toutes les 

combinaisons, petite masse que les chimistes nomment 

atome, est encore divisible. La contradiction est dans les 

paroles de Berzebus , qui admet l'existence d'un atome de 

soufre indivisible, d 'un atome de phosphore également in

divisible, et q u i , en même temps , admet que le soufre et 

le phosphore peuvent donner les modifications a, b1 c; 

modifications qui existent, d'après Berzi l ius , dans les ato

mes mêmes du soufre et du phosphore. Aussi représente-t-il 

les trois acides phosphoriques par P " 0 3 , P ' ' 0 3 , P ' O ' . Or, 

supposer qu 'un atome est susceptible de modification, n'est-

ce pas admettre qu' i l est divisible? 

Dans notre système, que disons-nous? Que l'atome du 

phosphore a n'est pas indivisible, que c'est un groupe de 

12 petits atomes par exemple, et arrangés d'une certaine 

façon; que le phosphore b est un groupe de 8 petits atomes, 

et le phosphore c un groupe de 6 petits atomes; et que si 

le premier se représente par P , le second sera P J , le der-
i 

nier P 2 . Bien en tendu, nous citons au hasard les nombres 

1 2 , 6 , 3 ; car nous ne savons même pas si le phosphore c 

ne renferme pas de plus petits atomes que le phosphore a. 

Cette hypothèse n'est-elle pas en parfaite harmonie avec 

la théorie a tomique; n'est-elle pas confirmée par l'expé

r ience? En eifet, on sait que 2 , 3 , 4i 5, etc. , molécules de 

méthylène CH% en se réunissant, peuvent donner naissance 
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à p l u s i e u r s c o r p s d i f f é r e n t s : l ' é t l i é r è n e C S H 4 , l e p r o p y l è n e 

C 3 H 6 , l e b u t y r è n e C*H 8 , l ' a m y l è n e C 5 LP , J , e t c . O n s a i t 

m ê m e q u e l e m é t b y l e e t l ' b y d r u r e d e t h y l e C 2 H 6
 r e n f e r 

m e n t l ' u n e t l ' a u t r e l e m ê m e n o m b r e d ' a t o m e s s o u s l e m ê m e 

v o l u m e , e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l e p h o s p h o r e a p o u r r a i t 

b i e n n e d i f f é r e r d u p h o s p h o r e b q u e p a r l ' a r r a n g e m e n t d e s 

p e t i t s a t o m e s e t n o n p a r l e u r n o m b r e . 

L a d i v i s i b i l i t é d e s a t o m e s o r d i n a i r e s , o u d e n o s m o l é 

c u l e s , é t a n t a d m i s e , s u p p o s o n s q u ' u n e m o l é c u l e d e f e r , 

p e s a n t 35o , s o i t c o m p o s é e d e 2.4 p e t i t s a t o m e s f S 4 , o u 

m i e u x , p o u r e n f a i r e u n e d y a d e , d e ( f 1 2 ) 2 c o r r e s p o n d a n t 

à H s ; n o m m o n s c e g r o u p e m e n t d u ferrosum é g a l e F ' . 

D ' a p r è s c e q u e n o u s v e n o n s d e d i r e , s i 16 d e c e s p e t i t s 

a t o m e s se r é u n i s s a i e n t p o u r f a i r e u n a u t r e g r o u p e b i n a i r e , 

o n a u r a i t u n c o r p s d i f f é r e n t d u p r é c é d e n t ; n o m m o n s - l e 

ferricum e t r e p r é s e n t o n s - l e p a r ( f 8 ) ! = F a . 

\ o i c i m a i n t e n a n t c o m m e n t n o u s é c r i r i o n s l a f o r m u l e 

des o x y d e s f e r r e u x e t f e r r i q u e : 

O x y d e ferreux O (f ") (f ") = O F 2 ; 

Oxyde ferrique O ( f 8 ) (f 8 ) = OF" ; 

Oxyde ferrosoferrique 0 ( f l 2 ) ( f s ) = O F F . 

C e t t e n o t a t i o n e s t s e m b l a b l e à la s u i v a n t e p a r l a q u e l l e o n 

p e u t r e p r é s e n t e r l e s é t h e r s ( l e m é t h y l è n e é g a l e M , l e m é -

t h y l e , l ' é t h y l e , l e p r o p y l e , e t c . , é g a l e M , E , P , e t c . ) : 

Hydrate de m é t h y l è n e . . . . O H 2 ( M ) ( M ) = 0 1 1 ' ; 

Hydrate d'éthérène "~ O H 2 ( M 2 ) ( M 2 ) = 0 Et 2 ; 

Hydrate de m é t h . et d 'é th . 0 H ' ; M ) ( M 2 ) — OM E t ; 

Hydrate de p r o p y l è n e O H 2 ( M 3 ) ( M 3 ) = O P 2 ; 

Hydrate d'éth. et de p r o p y l . O H 2 ( M 2 ) ( M 3 ) = O Et P ; 

Hydrate de va lérène O H 2 ( M 5 ) ( M s ) = OV 2 ; 

Hydrate d'eth. et de v a l é r . . O H 2 ( M 2 ) ( M 3 ) = O El V. 

La m o l é c u l e f 2 *, e n e n t r a n t d a n s u n s r l , l u i i m p r i m e d e s 
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propriétés différentes de celles que lui donne la molécule 

f 1 8. On peut donc d i r e , en quelque sor te , qu 'un sel fer

reux ne renferme pas le même métal qu 'un sel ferrique ; et 

cela, avec tout autant de raison que l'on dit qu 'un sel de 

méthylène ne renferme pas le même carbure d'hydrogène 

qu 'un sel d 'éthérène. 

C'est à la présence de l 'un ou de l 'autre de ces métaux 

qu 'on doit at tr ibuer la couleur des sels ferreux et des sçls 

ferriques. On admet généralement que la couleur verte des 

premiers est due au protoxyde qu'ils renferment , et la cou

leur rouge des seconds au peroxyde. Mais l'existence de ces 

oxydes dans les sels n'est nullement démontrée , et elle est 

même impossible , si l 'on admet les atomes de M. Gerhardt-, 

d'ailleurs le perchlorurc de fer est rouge et ne renferme pas 

d'oxygène. 

Je ne dois pas omettre de citer un cas , embarrassant au 

premier aspect, que peuvent présenter les sels ferriques, 

mercuriques ou platiniques. 

Je suppose qu'on fasse agir le bichlorure de platine sur 

une matière organique , sur de l 'aniline par exemple, et 

qu 'un atome d'hydrogène enlève du chlore au bichlorure 

pour former de l'acide chlorhydrique et un nouveau com

posé contenant du protochlorure de platine et le reste de 

l a m l n i e , 

Cl 1 Pt2 -+- C 6 H" N = ( Cl Pt + C s H 6 N ) -f- H Cl . 

On voit , d après cette équation, que le nouveau composé 

renfermerait une somme impaire g . Faisons d'abord dispa

raître l 'arrangement hypothétique en supprimant le signe 

-f-, et écrivons tout simplement C 6 H 6 C l I S P t . Nous igno

rons si dans ce composé le chlore est en combinaison ou 

non avec le p la t ine , par conséquent si ce métal s'y trouve 

à l 'état de platinosum ou de plat inicum. Puisque, en y sup

posant la présence du pla t inosum, nous avons une somme 

impa i re , faisons disparaître celle-ci en admettant que le 
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pîatine est à l'état de platinicum C 6 H 6 Cl iV p t s = A , et 

prouvons maintenant que ce n'est pas une hypothèse gra

tuite. Pour cela, faisons subir diverses métamorphoses au 

uouveau composé en le t rai tant par l ' ammoniaque , par 

l 'eau, par l'acide chlorhydr ique, par la potasse, etc. Je 

dis que, dans tous les composés que l'on obtiendra a insi , 

le platine y sera toujours à l'état de plat inicum , et q u e , en 

définitive, il pourra toujours réapparaî tre sous la forme 

d'un composé pla t inique, soit de ch lorure , soit d'oxyde 

platinique, et non sous celle d'un composé plat ineux. 

Combinons-le d'abord avec l 'ammoniaque, nous aurons 

Cs IF Cl N pt2 + H3 N = C6 Hs Cl N 2 pt! — 15. 

Chauffons B pour lui faire perdre du chlorure d 'ammo

nium, 

Cs H3 Cl N' pt2 — Cl H' N = C6 Hs N pt2 = C. 

Décomposons C par l'eau sous l'influence de la potasse, 

nous aurons 

C IP N pt2 + H" O = C<= H1 N -+- pt2 O ; 

c'est-à-dire que nous aurons régénéré l 'aniline et une com

binaison platinique. 

Traitons aussi A et B par l'eau et la potasse, nous aurons : 

A. C 6 Hs N Cl pt'2 -+- H2 O = C6 H1 N -f- II Cl + pt2
 O , 

B. C s H'N 2 ClptM-H 2 0 — C eH'N -f- Cl H1 N + pt2 O. 

Qu'on le r emarque , nous n'avons pas enlevé du chlore 

dans la première réaction, mais de l'acide chlorhydriqiu' ; 

or, si l'on avait de l 'hydroehlorate de chlorure platinique 

Cl3 H pt ! et si on lui enlevait du chlore à l 'état d'acide 

chlorhydrique, ou n 'al térerait pas l'état du sel, qui leste
rait toujours un sel plat inique. 

Supposons que le chlorure pla t inique, en agissant sur 

l'aniline, perde tout son chlore à l'état d'acide ehlorhy-

9 
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d i ique , ln platine resterait toujours, dans le nouveau com

posé, à l'état de plat inieum 

Cl 2 p t 2 + C f i H ! N = p t 2 C 6 H s N + H 2 Cl 2 ; 

car nous venons de voir que pt 5 C B H 5 IN , sous l'influence 

d e l ' e a u , régénérerait p t 2 O. 

Pour obtenir une combinaison de platinosum, il faudrait 

enlever Cl et non Cl H. 

On traite un des sels de Reiset à base de P t H 5 JV par le 

chlore , et l 'on obtient un sel de Gros à base de Cl Pt I P N 2 . 

Dans cette dernière base, la somme est impaire 9 ; mais 

quoiqu'elle ne renferme que 1 équivalent de chlore pour 

1 équivalent de p la t ine , ce métal y est à l'état de platinieum. 

Cl p t 2 H 5 N . C'est ce qui est prouvé par toutes les réactions 

des sels de Gros. 

La divisibilité des atomes nous permettra encore de nous 

rendre compte de la difficulté , et même delà contradiction 

que les chimistes rencontrent lorsqu'ils veulent déterminer 

l 'équivalent de certains corps, par exemple du manganèse. 

On sait q u e , en par tant de l ' isomorphisme des perman

ganates avec les perchlorates , on est conduit à prendre le 

nombre 700 pour l 'équivalent de ce méta l , tandis que, par 

la même méthode, mais en par tant de l'isomorphisme des 

manganates avec ies sulfates, et des sels manganeux avec les 

sels calciques, magnésiques, e tc . , il faut adopter le nombre 

35o. 

Avec la divisibilité des atomes, la difficulté disparaît, car 

nous représentons l 'équivalent 

de l'hydrogène par H ' ; 
du manganosum par (m i 2 ) ' = Mn 2; 

V 

du manganicum par (m 8 ) 2 = M n 2 ; 

des sulfates par. . . . . (S) O' R2, 

par conséquent celui 
des manganates par., ( m 2 , ) 0 4 R 2 — Mn O' R 2 ; 
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des Perchlorates p a r . ( Cl ) C" R , 

par c o n s é q u e n t c e l u i 

des permanganates par 

c ' e s t - à - d i r e q u e 

le m a n g a n o s n m . 

le mangunicum. 

le mangan. . . 

le man^annre. 

Mn' 

- M n 1 

+ 
= Mn 

M n ' 

) O' R = Mn 0 ' R ; 

est l ' équiva lent du calc ium , 

du m a g n é s i u m Ca', M g 1 , et 

est i s o m o r p h e avec e u x ; 

est l ' équiva lent du ca lc ium et 

d u f e r r i c u m / 2 , et est i s o 

m o r p h e a v e c ce lu i -c i ; 

est l 'équivalent d u soufre et 

est i s o m o r p h e a v e c lu i ; 

est l ' équiva lent du chlore Cl 2 

et est i s o m o r p h e a v e c lu i . 

Le manganèse a donc plusieurs équivalents, cela dépend 

du rôle qu'il joue ; c'est ce que nous avons déjà dit ail leurs. 

Cette divisibilité des atomes nous permettra encore de 

concevoir pourquoi le carbonate de chaux étant isomorphe 

avec celui de magnésie, ces deux sels le sont encore avec la 

dolomie et les autres carbonates de ces deux bases, chose 

qui nous paraît incompréhensible dans le système atomique 

ordinaire. Le carbonate de chaux cristallise en rhomboèdre 

de 107 degrés environ, celui de magnésie en rhomboèdre 

de io5 degrés environ, tandis que celui de la dolomie est la 

moyenne des deux précédents, soit de 106 degrés environ. 

Pour plus de simplicité, prenons des figures planes ou des 

rhombes de 107 et de io5 degrés. Une molécule de sel dou

ble sera donc formée , d'après les idées ordinaires , de deux 

rhombes de 107 et de io5 degrés, et la réunion de ces deux 

rhombes donnera encore un rhombe , et de plus celui-ci 

sera de 106 degrés. Cela est aussi incompréhensible que la 

formation d'un cube par la superposition de deux cubes. 

Mais la difficulté sera bien autre si nous prenons un car-
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bonate multiple égal 4 C O 3 Ca 2 -+- 3 C O 3 Mg 2 + 2 C O ' M u 8 

-+- C 0 3 F e 2 . Comment la juxtaposiiion de ces t o rhombes 

pourrait-elle donner encore un rhombe dont l'angle serait 

à peu près la dixième partie des dix angles qui auraient 

servi à le former ? 

Reprenons notre système, et cette difficulté disparaîtra 

facilement. Admettons toujours que chaque molécule de 

métal renferme (m 1 *) , et représentons-nous l 'arrangement 

des molécules d 'un carbonate par un rhombe dont les quatre 

angles seraient occupés par C et O 3 , et dont le centre serait 

occupé par la molécule ( C a 2 4 ) ou p a r la molécule (mg 2 4 ) , 

( m n 2 4 ) , ( fe 2 4 ) . Ces molécules , en prenant la place les unes 

des au t res , l 'expérience le prouve , ne dérangeront pas sen

siblement l 'arrangement du rhombe. Enlevons de la mo

lécule ou du groupe (Ca 2 4 ) 1, 2 , 3 , 4;---Î 2 3 petits atonies 
de calcium, et remplaçons-les par 1, 2 , 3 , 4 , a 3 petits 

atomes de magnésium, ou de manganèse, ou de fer, le nom

bre de ces petits atomes dans le groupe central étant tou

jours le même , la figure du rhombe sera toujours sensible

ment la même. Nous pourrons avoir ainsi une série de 

carbonates dont les formules seront : 

C 0 3 ( C a 2 < ) , 

CO' ( m g " ) , 

C 0 3 ( C a " m g l ! ) , 

C 0 3 ( C a n m g s m n s ) , 

C 0 3 ( C a m g 1 mn' f " ) , 

et q u i , de p lus , seront isomorphes. 

On peut fai te , sur la divisibilité des atomes, les remar

ques suivantes : 

i ° . Les dyadesH 2 , C l 3 , M 2 , N.% etc. , ne peuvent pas être 

divisées en deux par les monades. Ainsi , qu'on fasse agir de 

l 'oxygène, du soufre, du carbone, etc., sur elles, soit direc

tement , soit indirectement , on n'obtiendra que des eombi-
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liaisons qui renferment des dyades entières : O H 2 , S H ! , C H 2 , 

OGT, SCI 2 , C C I 2 , Ca'N», etc. 

i". Les dyades peuvent se diviser en deux, sous l ' in

fluence d ' i m e autre dyade , mais à condition que la demi-

dyade enlevée sera remplacée par une demi-dyade quelcon

que , analogue ou non. C'est ainsi que l'on a H C 1 , H B , 

C1M, BM, I P N , C P N , etc. 

3°. Les demi-dyades ou les atomes H , C l , M , N , e t c . , 

peuvent, à leur tour, se d i v i s è r e n t , i-, ~ , ~, \ , etc. , c'est-

à-dire en une fraction simple, lorsqu'on les met en présence 

de dyades analogues, et à condition que la partie enlevée 

sera remplacée par une part ie équivalente. Ains i , on peut 

avoir OIP , OF^ILT, S O ' H ' , S O ' K J H ' , etc. 

4°. Enfin , les demi-dyades peuvent se diviser en toutes 

proportions sous l'influence de dyades qui ont une grande 

analogie avec elles, et toujours sous la condition de la sub

stitution équivalente. C'est ainsi que l 'on a C O s (Ca,Mg)% 

C O ' ( M g , Z , F , . . . . ) , e t c . 

Sur les sels doubles. 

Laissons maintenant les hypothèses de côté et revenons 

aux nombres proport ionnels , aux molécules. 

Par les hypothèses précédentes et à l 'aide de la loi des 

nombres pairs, j ' a i voulu prouver, en définitive , que si la 

molécule de l'acide sulfurique est S 0 4 I I % celles des sulfates 

aluminicopolassique, coballomagnésique et des autres sul

fates doubles ou triples doivent toutes renfermer la même 

quantité de soufre ou d 'oxygène, en un mot , doivent se 

mouler sur la molécule de l'acide sulfurique. 

Si , dans les nombres propor t ionnels , l'on ne veut voir 

qu'un moyen de représenter la composition des corps , il est 

à peu près indifférent de formuler les sulfates doubles. 
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Ainsi : 

S O ' K ' - H S O ' H - , 

SO' R s H- 3 SO 1 A l ' , 

2 S 0 ' K 3 + S 0 4 I P , 

6 S O T 1 + 3 S O ' P ; 

ou ainsi : 

SO< K í l > 

SO' K ^ A l 7 , 

SO' K 3 H 3 , 

SO* F 3 F , 

quoique la seconde manière soit plus simple. 

Mais si , par les nombres proport ionnels , nous voulons 

représenter les masses ou les molécules comparables par 

leurs propriétés physiques et chimiques , alors le choix des 

deux notations ne peut être indifférent, et suivant que 

nous adopterons l 'une ou l ' aut re , nous arriverons à des con

clusions différentes susceptibles d'être contrôlées par l'ex

périence. 

Nous avons vu que la détermination du poids des molé

cules par le volume seul nous conduisai t , dans plus de 

quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent , à un résultat exact. 

Donc , il y a plus de quatre-vingt-dix-neuf à par ier contre 

un que , si la molécule de l 'eau est H 2 O , et celle de l'hy

drate de potasse (oxyde double d'hydrogène et de potassium) 

est R ' O -+- H ' O , ces deux molécules occuperont le même 

volume à l'état de vapeur, tandis qu'elles en occuperont un 

différent si K s O - + - I P O ne représente pas la molécule de 

l 'hydrate de potasse. Malheureusement il n'existe aucun 

oxyde double, aucun sel double dont on puisse prendre la 

densité de vapeur. Mais, à défaut de ces corps, il existe des 

combinaisons qui peuvent être comparées aux sels doubles, 

et dont on peut prendre la densité de vapeur, nous voulons 

parler de certains éthers mixtes et de quelques étheramides. 

Pour plus de simplicité, prenons la théorie de l'éthyle, 
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théorie d'après laquelle il faudrait formuler de la manière 

s u i v a n t e : 

L'eau O H ' , 

L'éther O E 2 , 

L'alcool ( o x y d e d o u b l e ) O E 2 + O H 2 , 

L'éther mixte de m é t h y l e et d ' é t h y l e . O E 2 -f- O M 2 . 

Si ces formules représentent les molécules de ces quatre 

oxydes, elles devront toutes correspondre au même volume; 

mais il n 'en est pas a ins i , car l 'eau et l 'éther occupent i vo

lumes , tandis que l'alcool et l 'éther mixte en occupent !\. 

Pour rendre ces corps comparables, il faut en prendre 

des volumes égaux, soit : 

E a u . O H 2 = 2 v o l u m e s . 

Éther O E 2 = 2 

Alcool OEH = 2 

Éther m i x t e OEM = 2 » 

L'oxyde d 'éthyle, en se combinant avec l'oxyde de mé

thyle, se divise donc en deux; il se forme alors non une 

combinaison simple par l 'addition des deux oxydes, mais 

une double décomposition, 

O E 2 -+- OM' = 

OEM + O M E . 

Par conséquent, il faut représenter : 

L'acide carbon ique par 

Le carbonate d 'é thy le par 

Le carbonate d 'é thyle et de m é t h y l e par 

Le carbonate de potasse et d 'hydr . par 

et non par 
CO 3 K 2 -+- CO 3 H 2 . 

Cet argument , en tout cas, ne peut avoir de valeur que 

pour les personnes qui ne considéreraient pas l 'eau et l'acide 

carbonique comme des acides bibasiques. 

CO 3 H 2 ; 

CO 3 E 2 ; 

CO 3 EM ; 

CO 2 K H ; 
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La densité des corps à l'état solide ou liquide nous conduit 

encore à la même conclusion. M . Dumas a remarqué que 

les volumes atomiques 

de l'acide su l fur ique . . S O ' r P 4 - 6 A q , 

de l'alun S< 0 , s K ! AP 4- A q , 

du sulfate magnésique. SO 4 Mg' 4 - 6 Aq 

n 'on t , entre eux, aucun rappor t , si Ton emploie les for

mules précédentes , tandis que s i l'on donne à ces trois corps 

l e même type : 

S O ' H 2 4 - 6 A q , 

SO 4 Mg' 4 - 6 A q , 

SO' A l 7 R ? 4 - 6 Aq , 

leurs volumes atomiques deviennent sensiblement égaux. 

M . Gerhardt est arrivé à un résultat semblable pour les 

oxydes doubles ou triples. Voici le tableau qu'il a donné : 

(*) Volume atomique 
P 

D 

T y p e o x y d e . . . . m o y e n n e . . . 1 1 , 0 

o f , m o y e n n e . . . n , 4 
O m n ' , m o y e n n e . . 1 1 , 2 

Fer magnét ique o ( f M ) , m o y e n n e . . . n , 4 

Gahnite 0 (\VZn~'), m o y e n n e . . . 1 0 , 9 

O ( A I W ) , m o y e n n e . . . H),6 
0 ( A 1 , F , M g ) ' , m o y e n n e . . . 0 , 6 

( .h lorosp ine l l e . . 0 { A 1 , f, M g ) ' , m o y e n n e . . 0 ,6 

Fer c h r o m é . . . . 0 ( A l , f , F , Cr , M g ) ' , m o y e n n e . . 1 , 2 

Fer t itane. . . 0 ( T , F , f ) ' , m o y e n n e . . 0 , 9 

Frankl in i t e . . . . 0 (f, m n , Z , F ) ' , m o y e n n e . . . I , 1 

Périclase o ( r , Mg)% m o y e n n e . . . 0 , 0 

R e p r é s e n t o n s - n o u s l ' a c i d e s u l f u r i q u e à l ' é t a t g a z e u x ; 

On u pris les poids atomiques P rapportés à H — L. 
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alors les sels simples acides ou doubles nous paraî tront se 

former, comme si le volume de l'acide restait invariable 

pendant qu'on l u i enlève une portion quelconque de son 

hydrogène, et qu'on la remplace exactement par le même 

volume d'un ou de plusieurs métaux. 

Au reste, ce que je veux prouver est déjà admis par tous 

les chimistes, et s'ils rejetaient mes conclusions, ce serait 

une inconséquence de leur part . 

En effet, ils admettent que s i , à i molécule d'acide phos-

phorique on ajoute successivemeut K, K ? et K 3 , il se forme 

trois sels simples P O * I P K , P O 4 HK 2 et P O * K 3 . 

Supposons q u e , au lieu de ces trois sels, il en existe six 

différant les uns des autres par un \ atome de potassium. 

Voici comment les chimistes les formuleraient : 

6 PO* H 3 + K 3 donneraient un sel double = (5 FO< H 3 -f- PO' K J ) , 

3 PO* H 3 + K 3 donneraient un sel simple = 3 PO' H ' K , 

2 PO' H 3 -f- K 3 donneraient un sel double = ( PO' H 3 + PO' K 3 ) , 

3 PO* H 3 -4- K e donneraient un sel simple = 3 PO' H K ! , 
6 P O ' H 3 -f- R " donneraient un sel double = (PO' H 3 '-f- 5 F O ' R 3 ) , 

PO 1 H 3 -t- R 3 donneraient un sel simple = PO' R 3 . 

Ils supposeraient donc que , pendant l'addition s u c c e s s i v e du 

potassium, i l se forme alternativement un sel double , puis 

un sel simple, admettant et rejetant ainsi alternativement 

notre manière de voir. Outre la bizarrerie de c e s dédouble

ments et doublements alternatifs, il y aurait encore un fait 

incompréhensible. Par l 'addition de K 2 à 2 P O * H 3 , on ob

tient un sel qu 'on peut considérer comme de l'acide phos-

phorique monopotassé 2 P 0 * f P K . En y ajoutant une nou

velle quantité de potassium, la moitié de cet acide perdrai t 

s o n potassium, reprendrai t de l 'hydrogène et donnerait le 

sel double P 0 * H 3 + P 0 * K 3 . Cette métallisation et démé-

tallisation de l'acide phosphorique ne nous paraissent guère 

probables. 

Au lieu de ces singularités, nous admettons que , pa r 
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l 'addition de potassium , le phénomène est continu et non 

alternatif, c'est-à-dire qu'on a successivement : 

1 ± i 

P O 1 H 3 -f- K 2 = un sel s i m p l e . . . PO' H 2 K 2 ; 

P O ' Ï P + K =r un sel simple. . . PO' H 2 K ; 
3 IL 1 

PO* H 3 -F- = un sel simple . . PO* H 2 K 2 ; 
PO' El' 4 - K 2 = un sel simple. . . PO' H K 2 ; 

A ' A 
PO' H 3 -f- K 2 — un sel simple.. . P O f H 2 K 3 ; 
PO' H 3 4 - K3 = un sel simple. . . PO' K 3 . 

Jl L A 
Quoique l'on ne connaisse pas les sels K 2 , K 2 , K 2 , cela 

ne détruit eu rien notre raisonnement , puisquel 'on en con

naît d'analogues, comme 

la hi iréaul i te PO 1 M 2 I I 2 4 - 2 A q ; 

la berzélite A s O ( M g 2 C a 2 ; 

un sulfate acide de potassium. SO* R 3 H 3 . 
Sur les sels basiques et hydratés. 

D'après ce que nous venons de d i re , et en se rappelant 

que nous avons considéré l 'hydrogène comme un métal , ou 

au moins comme en remplissant les fonctions, il résulte 

qu'il faut représenter 

les sulfates neutres par. . . . S O 1 M 2 ; 
les sulfates acides par SO 1 (M, H ) 2 ; 
les sulfates doubles par. . . S O ' ( M , M ' ) ! . 

Il nous reste à voir de quelle manière on doit formuler les 

sels basiques et hydratés et une classe particulière de sels 

analogues au bisulfate anhydre et au bichromate de potasse. 

Les sels basiques et les sels hydratés doivent être confondus 

dans la même classe, puisque nous admettons que l'oxyde 

d'hydrogène joue le rôle des oxydes métall iques. Alors rien 

ne paraît plus facile que de formuler la composition des sels 

basiques , hydratés et hydrobasiques. Il suffit, en effet, d'é

crire à part la formule du sel normal, puis d'y ajouter l'eau 
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o u l e s o x y d e s q u i l ' h y d r a t e n t o u l e r e n d e n t b a s i q u e . A i n s i , 

l 'on é c r i r a i t : 

Sulfate neutre . . . . . . . . SO< M'; 

Sulfate hydra te S O M 1 -4- H 2 O ; 

Sulfate bas ique SO' M 2 -+- M 2 O ; 

Sulfate h y d r o b a s i q u e . . . SO' M 2 + H M O ; 

m a i s i l r e s t e à v o i r s i t o u s l e s s u l f a t e s h y d r a t é s o u b a s i 

q u e s p e u v e n t r e n t r e r d a n s d e s f o r m u l e s a u s s i s i m p l e s . 

L ' e x p é r i e n c e p r o u v e q u e t o u t e s l e s f o i s q u ' u n e m o l é c u l e 

( u n s e l , u n a c i d e , u n a l c a l o ï d e , u n e a m i d e , e t c . ) s ' h y d r a t e , 

e l l e p r e n d i , 2 , 3 , 4 5 5 , . . . , 12 o u i 3 a t o m e s d ' e a u d e 

c r i s t a l l i s a t i o n , e t q u ' e n r e p r é s e n t a n t l a m o l é c u l e p a r M , o n 

a r a r e m e n t 2 M + A q , 2 M 4 - 3 A q e t 2 M . 4 - 5 A q , t a n d i s 

q u ' i l n ' y a p e u t - ê t r e p a s u n e s e u l e c o m b i n a i s o n a u t h e n t i q u e 

qu i r e n f e r m e 3 M 4 - 5 A q , 4 M 4 - 7 A q , e t c . 

C e p e n d a n t , i l e x i s t e c e r t a i n s s e l s d o u b l e s , s u r t o u t p a r m i 

les s i l i c a t e s , l e s p h o s p h a t e s , l e s a r s é n i a t e s , c e r t a i n s s o u s -

se ls , s u r t o u t c e u x d e s s e s q u i o x y d e s , q u i p a r a i s s e n t a v o i r 

des f o r m u l e s p l u s c o m p l i q u é e s c o m m e 1 , 2 , 3 , 4 : 5 , 6 , 7 , 

10, 20 , M 4 - 10, 20, 43 , 47 j 82, 63 , 100 e t 200 A q . 

L a i s s o n s , p o u r u n m o m e n t , c e s d e r n i e r s d e c ô t é , e t 

n ' e x a m i n o n s q u e l e s c o r p s l e s p l u s p u r s , l e s m i e u x c r i s t a l 

l i s é s ; a l o r s n o u s v e r r o n s q u e , d a n s l e s fjj d e s c a s , l a s é r i e 

d ' h y d r a t a t i o n e s t M 4 - 1 , 2 , 3 , 4 1 — A q , e t r a r e m e n t 

2 M 4 - 1 , 3 e t 5 A q . 

E n p a r t a n t d e c e f a i t , i l s ' a g i t d e s a v o i r s ' i l p e u t e x i s t e r : 

i° . U n s u l f a t e b a s i q u e a v e c c e t t e f o r m u l e : 

4 S 0 3 4 - 5 M 2 0 ; 

2 n . U n s u l f a t e h v d r a t é a v e c c e l l e - c i : 
ml 

4 SO 3 4 - 3 M 2 O 4 - 5 H 2 O ; 

3". U n s u l f a t e h y d r o b a s î q u e a v e c c e l l e - c i : 

4 S O J 4 - G M ' Û 4 - 9 I P O ; 

4" . S i la m o l é c u l e d e l ' a l u n r e n f e r m e 4 S O 3 o u S O 3 s e u -
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lement. En un mot , si tous les sulfates rentrent dans la série 
simple que j 'ai donnée plus hau t . 

S i , comme je le prétends, la molécule de l 'alun ne ren
ferme que SO 3 , cette molécule pourra se combiner avec 
i , i , 3 , 4 v A q , c'est-à-dire que , si l 'on quadruple sa for
mule pour la transformer en S 4 O 1 6 K 2 Al% l 'alun ne pourra 
alors se combiner qu'avec 4 5 8 , 1 2 , 1 6 , . . . Aq ; tandis que-
si la molécule de l 'alun renferme réellement 4 S O 3 , elle 
pourra se combiner avec 1, 2 , 3 , 4 : 5 , . . . Aq. 

Consultons l 'expérience : elle nous prouve que les aluns 
octaédriques, avec 4 S O 3 , renferment 24Aq; que l'alun fer
rique hexagonal en renferme 12 ; que l 'alun ferrique préci
pité par l'alcool absolu en retient 8 ; que le sulfate de chrome 
et de soude en retient 8 à 100 degrés ; e t , enfin , que l'alun 
ordinaire desséché en retient 4- Si l 'alun octaédrique, au 
lieu d'un multiple de 4 5 renfermait 25 Aq par exemple, 
alors , en ramenant sa formule à S O 3 , on aurait 

SO< kV1<Ô 4 - ^ A q , 
4 

ce qui est impossible. 
Le carbonate de potasse et de soude renferme 

3 C 0 2 - f - K 3 0 4 - 2 ] \ a 2 0 . 

Si tel est le poids de sa molécule, celle-ci devra se combiner 
avec 1, 2 , 3 , 4 v - A q . S i , au contra i re , l 'expérience dé
montre qu'elle ne se combine qu'avec 3 , 6 , 9 , . . . , ou un 
multiple de 3 , il faudra en conclure que la formule pré
cédente représente le poids de 3 molécules. C 'es t , en elfet, 
ce qui a l ieu, car ce sel renferme i8Aq . En divisant le 
tout par 3 , on a le poids de la véritable molécule, so i t 

1 A. 
CO'K'Na3 4- 6 Aq. 

Je demandais , quelques lignes plus hau t , si certains sul
fates pouvaient exister; pour le savoir, opérons les réduc
t ions, en divisant chaque formule par le nombre qui mul
tiplie SO 3 , et voici ce que nous trouverons : 
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4 SO 3 + 5 M 2 Ü 

4 

4 S O 3 4- 3 M ! O 4 - 5 IV- o 

4 

( ' 4 i ) 

d e v i e n t SO 1 M 2 4 - J- MJ () • 

dev ient SO ! M 2 W 4 - H 2 O ; 

5 SO 3 4 - 8 I\P O 4 - 3 H 2 O , . 
3 . _ devient SO' M 2 4 - I MHO • 

o - ' 

4. 4 S O 3 4 - F ' O 4 - Zn J O 4 - 2 A i n ' O 4 - t?. H 2 0 

devient SO 4 Y ' L 1 A m 4 - 3 A q . 

J e n conclus, à cause des fractions -j et '- Aq , que le p r e 

mier et le troisième sels ne peuvent exister, tandis que 

l'existence des deux autres est possible. 

On attribue à un sulfate ferrosoferrique la formule sui 

vante : 
9 SO 3 4 - 6 F ' O 4 - 3 f 2 O 4 - 60 Aq 

(formule indivisible si l 'on représente l'oxyde ferrique par 

F ' O 3 ) . Je pense qu'on a mis 6 o A q , parce que c'est un bo?i 

nombre, et qu'on aurait écrit le même nombre , quand 

même l'analyse aurait donné 5p, ou 61 Aq. Je rejette le nom

bre 60, et je suis persuadé qu 'une analyse plus exacte , 

opérée sur un corps parfaitement pur , donnera 63 Aq , c'est-

à-dire, en divisant par g, S O * F 3 , / 3 4 - 7 Aq. 

Quelques citations prises au hasard ne prouvent r ien. Il 

faut donner un tableau de tous les sels (c'est ce que j ' a i fait 

à la lin de cet ouvrage) , il faut mettre à par t ceux dont les 

analyses sont douteuses, soit parce qu'elles sont trop an

ciennes, soit parce qu'elles ont été opérées sur des corps 

impurs ou incristallisables. Il faut, en un mot , faire un 

triage semblable à celui que j ' a i opéré sur les combinaisons 

organiques, lorsque j ' a i voulu voir si la loi des nombres 

pairs était juste ou non. Pour le momen t , je me borne a 

donner le tableau des sulfates doubles et basiques, en le d i 

visant en deux parties : la première renfermant les sels qui 

s'accordent avec ma manière de voi r , la seconde ceux qui y 

sont contraires. 
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Voilà tous les sulfates doubles, acides, basiques les 

mieux connus et les mieux analysés, et tous, malgré la ré

duction , n'offrent que des nombres entiers d'atomes d'eau 

ou de base , depuis i jusqu'à 7 , c'est-à-dire les mêmes nom

bres que les sels simples. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur les sels doubles qui 

ne s'accordent pas avec le tableau précédent : 

Blœdi te 2 SO 3 4 - N a 2 O 4 - M g 2 O 4- 5 H 2 O ; 

Sulfate c é r o s o - c é r i q u e . . 4 S O 3 4 - 2 Ce 2 O H- 2 Ce* O 3 + 7 H 2 0 ; 

S i i l f a t e a l u m i n i q u e b a s i q . l\ SO 3 4 - 2 AI 1 O 3 4 - 3 o H 2 0 ; 

Sulfate alun b a s i q u e . . . 4 SO 3 4 - 3 Al' O 3 4 - K.2 O -+- 9 H 2 O ; 

Sulfate t h o r i c o - p o t a s s . . 2 SO 1 4 - K 2 O 4 - T h 2 O 4 - H 2 O ; 

Sulfate c h r o m i q u e b a s i q . 2 SO 3 4 - 3 Cr< O 3 4 - i 4 H 2 O. 

Je passe sous silence plusieurs autres sulfates chromiques, 

ferriques, a luminiques, doubles et basiques, qui ne peu

vent , pas plus que les précédents, se ramener au type 

S 0 * R 2 4 - raH80, sans donner des fractions pour n. 

I l faut remarquer que tous les sels du second tableau ne 

sont que des précipités impurs , ou des matières terreuses 

ou à peine fibreuses, ou des sels de métaux peu connus 

comme le cérium (métal q u i , ma in tenan t , est un mélange 

de plusieurs métaux) . Ajoutons encore q u e , lorsqu'on a 

voulu répéter l 'analyse de quelques-uns de ces sels, on n'a 

jamais trouvé de résultats concordants. J 'ai m o i - m ê m e ré

pété l 'analyse de deux aluns basiques de fer très-bien cris

tallisés, et j ' a i obtenu des résultats tout à fait différents de 

ceux qu'on avait donnés ; je les communiquerai plus loin. 

Il serait même possible de faire sortir de ce tableau la 

blœdite et le sulfate thorico-potassique qui donnent, parla 

réduction, S O ' N a M g 4 - - Aq et S 0 4 K T ' h 4 - - Aq , car j 'ai 
2 2 

dit qu 'on pouvait avoir, mais rarement , j , | et j Aq. En 

tout cas , ces fractions sont suspectes. 
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Sur les sels hydratés des sesquioxydes. 

Continuons l 'examen des conséquences qu'on peut tirée 

de la loi des nombres pairs et de la divisibilité des atomes. 

Si la formule des sesquioxydes est r 8 O et non R ' ' 0 3 , il fau

dra que tous leurs sels soient divisibles par 3 , et que le 

nombre des atomes d'eau de cristallisation soit aussi divi

sible par 3 . 

Les sels doubles ou acides, bien entendu , pourront avoir 

d'autres diviseurs. Mais il y a plus , c'est que les sels mono

basiques de ces oxydes devront être divisibles par 6 , ainsi 

que le nombre des atomes d'eau de cristallisation qu'ils 

renferment. 

Consultons l 'expérience ; 

t u . 
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Voilà à peu près tous les sels des oxydes l l ' O 3 cristallisés, 

sauf deux ou trois. A la suite de ce tableau, il faudrait 

mettre les combinaisons exceptionnelles, comme le pisso-

pbane a S 0 3 - f - 5 AP O 3 •+- 3 o Aq ; mais cela est inutile , car 

il suffit de remarquer que toutes ces combinaisons sont im

pures , incristallisables , terreuses, e tc . , et q u e , par consé

quen t , l'on ne peut accorder aucune confiance aux formules 

qu'on leur at t r ibue. 

Sur les parasels et sur les silicates. 

11 existe des sels, comme le bisulfate anhydre et Je bi

chromate de potasse, quelques t i tanales, s tannates , arsé-

nites, tungstates, silicates, borates, etc. , dont la composition 

ne s'accorde pas avec les idées que nous venons d'émettre. 

La plupart de ces sels peuvent se représenter par un sel nor

mal plus un excès d'acide anhydre. Nous avons vu que le 

sulfate acide de potasse 2 S O 3 -t- K 2 0 + I P O = 2 S C P K H 

rentre très-bien dans notre manière de voir ; mais il n'en 

est plus de même du sulfate anhydre 2 S 0 3 - r - K 8 0 ou 

S 0 4 K 2 - r - S O \ 

Remarquons d'abord que l'on ne connaît aucune combi

naison de ce genre parmi les sels monobasiques. Nous avons 

dit précédemment que les acides monobasiques ne donnent 

que très-rarement des sels acides; mais , dans ce cas, l'excès 

d'acide est toujours à l'état de sel d'hydrogène ou , si l'on 

veut , d 'hydrate. Ains i , le biacétate de potasse ren

ferme ( C 4 H 6 0 3 + K î O ) + ( C 4 H 6 0 3 - r - f F O ) , mais non 

(C*H« O 3 -+- K ' O ) + C 4 I P O 3 . Si l 'on peut citer un ou deux 

sels de ce genre , leurs formules sont plus que suspectes. 

Parmi les sels avec excès d'acide anhydre , il en est quel

ques-uns dont il ne faut pas tenir compte, ce sont ceux dont 

les acides anhydres sont fixes, et que l'on peut obtenir en 

fondant, dans certains rapports atomiques, ou en toutes 

proport ions , l'acide avec la base. Rien ne nous prouve que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'on ail affaire, dans ce cas , à des combinaisons plutôt qu'à 

des mélanges. Il en est de même des sels acides (à acide fixe) 

cristallisés qui peuvent donner , pa r l a calcination, des sels 

avec excès d'acide anhydre , comme le borax par exemple 

( B ! 0 3 + N a 2 0 ) + ( B 2 0 3 + I P O ) , qui laisse, par la fu

sion, ( 2 B 2 0 3 - f -Na s O) ; dans ce cas-ci , pas plus que dans 

le cas précédent, l'on ne sait s'il se forme une combinaison 

ou un mélange. 

Il faut encore retrancher des anomalies , les parasels.Tel 

est le nom que je donne à tous les sels dans le genre des 

méta.para, pyro, iso. . . phosphates, stannates, t i lanates, tar-

trates, etc. 

Il resterait donc des tungstates, des silicates, quelques 

borates, tellurates, arséni tes , chromâtes. et le bisulfate an

hydre de potasse. De cette liste , nous pouvons encore re

trancher les tungstates, car je me suis assuré que certains 

sels anomaux de ce genre n'étaient que des mélanges, et 

que les autres appart iennent à divers types de tungstates, 

c'est-à-dire que l'acide tungstique donne naissance à plu

sieurs acides soi-disant isomères, dans le genre des divers 

acides phosphoriques. 

Il en est très-probablement de même des bi et quadritel-

lurates anhydres. On sait , d 'ai l leurs, que l'acide tellurique 

se présente sous deux modifications différentes, et que les 

bitellurates hydratés, lorsqu'on leur a fait perdre l'eau qu'ils 

renferment, ne sont plus des bi te l lurates , mais bien des 

mélanges de tellurates neutres et de quadritellurates. Quant 

à ces derniers , ils sont loin de posséder les propriétés des 

tellurates acides; ils constituent certainement une classe 

particulière de sels analogues aux mélaphosphatcs, aux pa-

ratungstates, etc. 

Laissons pour un moment les silicates de côté, et il ne 

nous restera plus que quelques arsénites , quelques bichro

mates et les bisulfates anhydres de potasse et de soude. 

Puisque presque tous les sels , qui paraissaient faire excep-
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d o n , sont des parasels, nous sommes naturel lement con

duit à faire cette question : Est-ce que le bisulfate anhydre 

de potasse ne serait pas un parasel ; est-ce qu'il n'existerait 

pas deux acides sulfuriques, comme il y a deux acides stan-

niques? 

Les modifications des acides phosphorique, ta r t r ique , 

tungsl ique, e t c . , sont plus ou moins stables. Tel acide 

éprouve une modification sous l'influence de la chaleur 

rouge, tel autre à 100 degrés ou plus bas encore; les uns 

éprouvent des modifications spontanées dans l'espace de 

plusieurs mois, d'autres ne demandentque quelques heures. 

Quelques-uns ne pourraient-ils pas se modifier dans un es

pace de temps plus court et même inappréciable? 

J'ai vu que, lorsqu'on verse un peu d'acide chlorhydrique 

dans un tungstate neu t re , l'acide tungstique libre passe 

immédiatement à l'état d'acide paratungstique ou de para-

tungstate. Verse-t-on, sur ce paratungstate cristallisé, à 

peine soluble, et légèrement humecté , quelques gouttes 

d'acide chlorhydrique faible, il se dissout subitement sans 

laisser le plus léger trouble dans la l iqueur ; ma i saubou tde 

quelques secondes , l'acide paratungstique soluble éprouve 

une modification, et trouble subitement la l iqueur . N'en se

rait-il pas de même du bisulfate anhydre de potasse, quiserait 

un parasulfate S 2 0 7 K a , et dont l'acide serait celui de 

Nordhausen, S 2 0 7 H s ? 

Cette supposition se trouve appuyée par un fait très-inté

ressant qui a été signalé par M. Jaequelain. Lorsqu'on fait 

dissoudre dans l'eau tiède le bisulfate anhydre et le bisulfate 

hydraté , ces deux sels se déposent , par le refroidissement, 

en conservant leur composition primit ive. Si nous con

sidérons ces deux sels comme des sulfates ordinaires 

( 2 S 0 3 - + - K 2 0 ) et ( a S O ' + K ^ O ) + A q , il nous sera diffi

cile de comprendre un si singulier résultat. Admettons-

nous , au contra i re , que le premier est un parasulfate 

S 2 O 7 K% et le second un sulfate SO'* KH ; alors ce fait ne 
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devra pas plus nous étonner que celui qui nous est offert 

par le pyrophosphate neutre de soude P s O 7 Na*, et le phos

phate ordinaire acide = P 2 O 7 Na 4 + H ! 0 = P O 4 Na 2 H. 

[-a seule différence qui existe entre ces corps , c'est que le 

parasulfate de potasse a très-peu de stabil i té, et se méta

morphose facilement en sulfate acide en présence de l'eau -, 

tandis que le pyrophosphate exige ou plus de temps , ou une 

plus forte e b u l l i t i o n , pour subir une métamorphose 

analogue. 

N'en serait-il pas de même du bichromate et du t r ichro-

mate de potasse qui seraient des parachromates, de quel

ques arsénites qui seraient des pararsénites? ne sait-on pas 

que l'acide arsénieux se présente avec plusieurs modifica

tions différentes? Les silicates n 'appart iendraient-i ls pas à 

plusieurs types para , mé ta , i so . . . siliciques? En admet

tant que mon hypothèse sur le bisulfate de potasse ne soit 

pas bien fondée, il serait néanmoins nécessaire de distin

guer ce sel et ses analogues par des formules particulières , 

et l'on pourrai t les désigner sous le nom d' anhydrosels ; on 

dirait anhydrosulfate, anhydrochromate , etc. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur les silicates. Les 

formules par lesquelles les minéralogistes représentent la 

composition de ces sels sont tellement compliquées, telle

ment peu comparables aux formules de tous les autres sels, 

qu'il m'est impossible de les admettre. Non-seulement je 

rejette les formules dans le genre de celle-ci, que l'on attri

bue à la cordi èri te , 

( 2 Si O 3 -+- 3 Fe 1 O) 4- 2 (Si O 3 4- Al 1 O 3 ) 

H- 2 ( i Si O 3 4- 3 Mg 2 0 ) 4 - 3 (Si O 1 4- Al 1 O 3 ) , 

en tant qu'elles représenteraient l 'arrangement des atomes, 
mais encore les formules b ru tes , en tant que représentant 
la composition centésimale de ces corps. 

Pour arriver à la véritable composition des silicates, il 
v aurait plusieurs difficultés à résoudre , dont quelques-
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Unes me paraissent insurmontables dans l 'état actuel de la 

science. Je vais en passer quelques-unes en revue. 

uivalent du silicium. — D'après Berzelius, l 'équiva

lent du silicium serait 92, ou trois fois ce nombre . D'a

près les expériences de M. Pelonze, il faudrait le réduire 

à 8 7 , 5 , qui est u n multiple de l 'équivalent de lhydrogène. 

Une si grande différence, si elle n'affecte pas la formule 

des silicates les plus simples, doit certainement jeter de 

l ' incertitude sur les formules des silicates à plusieurs bases. 

Formule de la silice. — Trois formules ont été propo

sées : Si O , Si O 5 et S i O 3 . Comment peut-on déterminer 

le poids des molécules des silicates , si l'on ignore le nombre 

d'atomes d'oxygène et de silicium que la silice renferme? 

Sdicales neutres. •— En supposant la formule de la silice 

connue , on ignorerait encore la composition des silicates 

neutres. En adoptant S i O 3 pour la silice , les sels neutres 

renferment-ils Si O 3 -4- M a O , ou 2 ou i M 2 O ? Personne 

ne le sait. 

Sdicates hydratés. — Jusqu'à ce jour , les chimistes ont 

constamment considéré l'eau des silicates comme de l'eau 

de cristallisation. E n voyant le rôle que l'eau joue dans les 

sels acides , il n'est pas permis de douter qu 'un grand nom

bre de silicates renferment de l'eau basique. J 'ai vu que 

quelques tungstates retiennent une certaine quantité d'eau 

basique, qu'ils ne perdent qu'à une température rouge, en 

perdant en même temps leurs propriétés caractéristiques ; 

4 à 5 millièmes d'eau de plus ou de moins suffisent et pour 

altérer leurs propriétés et pour les faire passer d'un type à 

l 'autre , c'est-à-dire pour changer leurs formules. Ne doit-il 

pas en être de même des silicates, surtout si l'on se rappelle 

qu'on a découvert récemment que quelques-uns de ces sels 

11e perdent toute leur eau qu 'au rouge-blanc ? 

Divers types silicates. — J'ai déjà fait remarquer que les 

sels polybasiques , les sels qui donnent des acides anhydres, 

les sels dont les acides sont fixes, peuvent se transformer 
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en parasels. Les silicates doivent être dans le même cas ; et 

à l'appui de cette opinion , on peut citer l'existence de l'a

cide silicique soluble et insoluble dans l 'eau, soluble et in

soluble dans la potasse, et surtout celle des trois étbers sili-

ciques. Un seul et même acide peut bien donner trois éthers, 

comme l'acide pbospbor ique; mais parmi ces trois combi

naisons, une seule est neu t r e , les deux autres sont acides, 

et toutes les trois peuvent , dans la the'orie de 1 éthyle , se 

représenter par le même t y p e , soit P O ' E 5 , P O * E ! I I et 

PO 4 E H 2 . Mais tel n'est pas le cas des étbers siliciques qui 

renferment (SiO + O E 8 ) , ( a S i O + OE 2 ) et ( 4 S i O - f - O E 8 ) . 

Si l'on suppose que c'est le môme acide silicique qui est dans 

ces trois éthers , ceux-ci offrent alors une composition dont 

il n'existe pas d'autre exemple dans toute la chimie. 

Certainement, s'il existe des parasilicat.es, il doit être 

difficile aujourd'hui de le constater par l 'expérience ; mais 

qui sait si, en étudiant les silicates sous ce point de v u e , en 

comparant leurs propriétés physiques et chimiques, en dé

terminant avec soin les diverses températures auxquelles ils 

perdent successivement leur eau, en constatant les change

ments de propriétés chimiques et physiques qui accompa

gnent cette perte d 'eau, qui sait , dis-je, si l 'on ne parvien

dra pas à grouper ces sels en plusieurs genres , tout comme 

l'on groupe les phosphates en pïiosphates, pyro, mêla, 

iso... pïiosphates? 

Incertitude des analyses. — Au nombre des causes qui 

s opposent à ce que l'on connaisse bien la formule brute des 

silicates , il faut citer les difficultés qui entourent leurs ana

lyses. Veut-on analyser un sel simple, comme le chlorure de 

cuivre ? on fait deux analyses ; dans l 'une on dose le chlore , 

dans l 'autre le cuivre. Une précipi tat ion, une filtration , 

une calcination suffisent pour chaque élément. Veut-on do

ser la magnésie ou la soude d'un silicate? voici la série d'o

pérations qu'il faut faire : Fusion au creuset avec la potasse, 

ou la baryte , ou l'oxyde de plomb -, dissolution ; traitement 
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T R O I S I È M E SECTION. 

S U R L E S R A P P O R T S Q L I E X I S T E N T E N T R E L A E O R M K D E C E R T A I N S 

C O R P S E T L E U R C O M P O S I T I O N . 

S i l a l o i d e s n o m b r e s p a i r s e s t j u s t e , si l e s a t o m e s sont 

d i v i s i b l e s , s i , p a r c o n s é q u e n t , l e s m o l é c u l e s d e s o x y d e s 

f e r r e u x e t f e r r i q u e r e n f e r m e n t . F 2 O e t f 2 0 , n e s e r a i t - i l 

p a s p o s s i b l e q u e c e s d e u x o x y d e s f u s s e n t i s o m o r p h e s et 

p u s s e n t , s o i t e n t o t a l i t é , s o i t e n p a r t i e au m o i n s , se r e m -

p a r l e s a c i d e s ; é v a p o r a t i o n à s e c ; d i s s o l u t i o n e t f i l t r a t i o n ; 

p r é c i p i t a t i o n d e l ' a l u m i n e e t d e l ' o x y d e d e f e r ; f i l t r a t i o n ; 

p r é c i p i t a t i o n d e l a c h a u x ; filtration; é v a p o r a t i o n à s e c ; 

t r a n s f o r m a t i o n e n s u l f a t e ; t r a n s f o r m a t i o n e n a c é t a t e ; filtra

t i o n ; t r a n s f o r m a t i o n e n c a r b o n a t e p a r l a c a l c i n a t i o n ; d i s s o 

l u t i o n ; filtration; d i s s o l u t i o n d u c a r b o n a t e d e m a g n é s i e ; 

p r é c i p i t a t i o n ; f i l t r a t i o n ; c a l c i n a t i o n ; s a n s c o m p t e r c e n t 

p r é c a u t i o n s . 

A j o u t o n s l ' i m p u r e t é .'des s e l s q u ' i l n ' e s t p a s p o s s i b l e d e 

f a i r e r e c r i s t a l l i s e r ; a j o u t o n s e n c o r e q u e , d a n s u n g r a n d 

n o m b r e d e s i l i c a t e s , o n a t r o u v é q u e l q u e s m i l l i è m e s e t 

m ê m e i e t 2 c e n t i è m e s d ' e a u d o n t o n n 'a p a s t e n u c o m p t e , 

e t q u e l ' o n a c o n s i d é r é e c o m m e d e l ' e a u a c c i d e n t e l l e ; t a n d i s 

q u e n o u s s a v o n s q u e 3 à 4 m i l l i è m e s d ' e a u s u f f i s e n t p o u r 

c h a n g e r l e s p r o p r i é t é s e t l e s f o r m u l e s d e s t u n g s t a t e s . 

Incertitude du rôle des éléments. — J ' a i d é j à d i t q u e 

l ' o n i g n o r e s i l ' e a u d e t e l o u t e l s i l i c a t e e s t d e l ' e a u b a s i q u e 

o u d e l ' e a u d e c r i s t a l l i s a t i o n , o u d e l ' e a u a c c i d e n t e l l e ; 

j ' a j o u t e q u ' o n i g n o r e é g a l e m e n t l e r ô l e q u ' y j o u e n t l e f luor , 

l ' a c i d e b o r i q u e e t m ê m e l e s o x y d e s OR 2 e t O 3 R*. J e r e v i e n 

d r a i p l u s b a s s u r c e t t e q u e s t i o n . C o m m e n t , e n p r é s e n c e de 

t a n t d ' i n c e r t i t u d e s , p o u r r a i t - o n o p p o s e r , à n o t r e m a n i è r e de 

c o n s i d é r e r l e s s e l s , la c o m p o s i t i o n d e s s i l i c a t e s ? 
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placer mutuellement dans leurs combinaisons, sans altérer 

la forme de celles-ci? JVcn serait-il pas de même des autres 

oxydes R * 0 , R 2 0 e t R 4 0 3 ? 

On a constaté qu 'un grand nombre d'oxydes R 2 O sont 

isomorphes entre eux , que les oxydes R 4 0 3 sont également 

isomorphes entre eux; mais on n 'a jamais cité un seul 

exemple d'isomorphisme entre ces deux genres d'oxydes 

ou leurs combinaisons. Je suis disposé à croire que les chi

mistes, envoyan t la différence atomique qui existe entre 

les oxydes R 2 O , R*O 3 et R 4 O , ont supposé, à p r io r i , que 

ces trois genres d'oxydes ne pouvaient avoir la même forme ; 

et c'est cette supposition qui les a empêchés de voir des faits 

qu'ils rencontrent journellement et qui prouvent le con

traire. 

Mais avant d'examiner cette ques t ion , je suis obligé de 

faire quelques remarques sur l ' isomorphisme. 

Jusqu'à présent l'on a considéré comme isomorphes les 

substances dont les cristaux ont à peu près les mêmes axes 

et les mêmes angles , et qui appartiennent à un même sys

tème cristallin. 

Je viens modifier cette définition, et je dis que deux 

substances sont isomorphes lorsque leurs cristaux ont à 
peu près les mêmes axes et les mêmes angles, quel que 

soit le système cristallin auquel appartient chacun de ces 

cristaux. 

On admet qu 'un rhomboèdre de i o 3 degrés peut être 

isomorphe avec u n rhomboèdre de i o 4 , i o 5 et même de 

107 degrés (les divers carbonates calcaires, ferreux, etc.) . 

J'admets qu 'un rhomboèdre de 8 9 ° 3 o ' , ou de Q O ° 3 O ' , peut 

être isomorphe avec un rhomboèdre de go degrés, c'est-à-

dire avec u n cube qui est la limite des rhomboèdres aigus 

et obtus. J 'admets qu 'un prisme droit à base rhombe de 

11 g degrés peut être isomorphe avec un prisme droit de 

120 degrés, par conséquent avec le prisme hexagonal r é 

gulier ou un rhomboèdre. J 'admets , en un mot , que l ' iso-
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morphisme peut franchir tous les types cristallins qui ne 

sont que des formes limites placées de distance en distance 

ent re les variétés infinies du genre parallélipipède. 

On sait que les angles d 'une même substance, à tem

pérature égale, ne sont pas invariables. Ainsi , d'après 

M. Baudr imont , le spath d'Islande n'offre pas toujours les 

mêmes angles, on y trouve des variations de plusieurs mi 

nu tes ; d'après M. INicklès, le bimalate d 'ammoniaque se 

présenterait tantôt avec u n angle de io8°3o ' , tantôt avec 

un angle de 110 degrés. Il peut donc arriver q u e , dans ses 

oscillations, une même substance franchisse aussi la limite 

de son système cristallin et passe dans u n autre ; c'est-à-

dire qu 'une même substance pourrai t cristalliser tantôt en 

cube , tantôt en un rhomboèdre ou en un prisme à base 

carrée , voisins du cube. 

Les cristallographes qui voient une différence absolue 

entre les divers systèmes cristallins pourraient me ré

pondre que la différence d 'un cube à un rhomboèdre ne 

tient pas tant à la différence de leurs angles qu'à l'espèce 

de leur figure, et qu'à telle espèce correspond telle loi de 

modification, qui est différente pour une autre espèce. 

Alors je leur demanderai s'il est bien démontré qu'un 

rhomboèdre deo ,o° i ' ne doit pas être soumis aux mêmes 

lois de troncature qu 'un c u b e , et si l'on ne doit pas mo

difier les lois de Haiiy de la manière suivante : 

i ° . Lorsque deux arêtes ou deux angles solides sont 

égaux, si l 'un d'eux est modifié, l 'autre doit l 'être aussi et 

exactement de la même manière. 

a 0 . Si les deux arêtes ou les deux angles solides sont 

inégaux, l 'un pourra être modifié et l 'autre non; ou bien, 

s'ils éprouvent tous les deux une modification, celle-ci sera 

différente sur l 'un et sur l 'autre. 

3°. Si les deux arêtes ou les deux angles solides sont sen

siblement égaux, ils pourront éprouver l 'un et l 'autre une 

modification, et celle-ci sera sensiblement la même sur les 
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deux angles; c'est-à-dire que plus il y aura de similitude 

entre les angles, plus il y aura de chances pour que ces 

angles soient modifiés en même temps , et pour qu'ils le 

soient de la même manière . 

A l 'appui de ces idées , je citerai d 'abord la forme des 

mésotypes; sous les noms de scolézite, mésoli te, mésole et 

mésolysse, l'on désigne divers minéraux qui autrefois 

étaient considérés comme ne formant qu 'une seule espèce : 

S 6 A l 3 Ca + 3 Aq 

S 6 A l 3 N a -f- 2 Aq 

O C a J A l e 4 - 2 . 3 . A q 

S s 0 1 G G V A l f i 4 -

S 3 O 5 Ca A l 3 4 - A q 

S 3 

Ce sont des silicates d ' a lumine , de soude et de chaux 

hydratés dans lesquels la chaux et la soude se remplacent 

mutuellement en toutes proport ions et dont la formule pa 

raît ê t re , en représentant la silice par Si O , 

Na ) 
S 3 0 5 A 1 3 4 - A q . 

C a ] 

Haùy, qui les confondait sous le nom de mésolysse, leur 

attribuait pour forme fondamentale un prisme droit à base 

carrée. 

Plus tard, on a reconnu que la scolézite appartient au 

prisme droit à base car rée , tandis que la mésotype se p r é 

sente sous la forme d'un prisme droit à base rhombe de 

9 ' °4o ' . 

I'.nfîn M. Rose vient d 'examiner de nouveau les cristaux 

de cette dernière substance, et il les considère comme des 

prismes obliques non symétriques, mais très-voisins d'un 

prisme droit à base carrée. 

Cette singulière variation dans la mesure des angles et 

dans le type attribué à ces substances, m'a fait penser que 
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j e p o u r r a i s t r o u v e r , d a n s c e l l e s - c i , l a c o n f i r m a t i o n d e s i d é e s 

q u e j 'a i e x p o s é e s p l u s h a u t . 

J e n ' a i p u m e p r o c u r e r q u ' u n é c h a n t i l l o n d e s c o l é z i t e 

s a n s s o m m e t s ; j ' a i e x a m i n é q u a t r e é c h a n t i l l o n s d e m é s o 

t y p e d ' A u v e r g n e e t u n d e F é r o é : l e s p a n s d e s p r i s m e s n ' é 

t a i e n t p a s a s s e z n e t s p o u r q u ' o n p û t e n m e s u r e r l ' i n c l i n a i 

s o n . M a i s p a r l e c l i v a g e o n o b t i e n t d e s f a c e s p a r f a i t e m e n t 

n e t t e s , p a r a l l è l e s a u x p a n s d e s p r i s m e s . 

L a b a s e é t a n t r e m p l a c é e p a r u n e p y r a m i d e à q u a t r e f a c e s , 

j e d é s i g n e p a r a et b d e u x f a c e s o p p o s é e s , et a et b1 l es 

d e u x a u t r e s . V o i c i m e s m e s u r e s : 

Première mésotype d'Auvergne. 

Anjfle de clivage Type, 
du prisme. 

= i4 2 » \ a ' b = i f i a o ' \ . r , n . . . l , 
; } , , , > q o ° 4 5 Prisme droit à base rhombe. 

= i4a° j a b ' z = i 4 3 ° o ' ) 

Deuxième mésotype d'Auvergne. 

= i 4 i « 4 5 ' | f l ' i = i 4 4 ° 3 o ' | . _ . . . . . 
' ' , , „ , > r Pr i sme droit a base rhonine. 

= T4I°45 ) a b ' = 144° 3o' j 

Mésotype de Féroé. 

= i 4 2 ° 1 5 ' | f l ' è = J 4 3 ° I O ' ) , „ . , . , , 
, ... > , , , „ , } q i ° o o Pr i sme droit a base rnomue. 

= i42° i5' \ ab' = i43° 10' y 

Troisième mésotype d'Auvergne. 

= i 4 i ° 4 5 ' | a ' 6 = i46°4o') , . „ . , , 
, „ , _ , ? , , , , , > q i t ' o o ' Pr i sme ob l ique a base rhonilir 

= i 4 ' 45 j a è = i 4 2 ° 4 ° J 

Quatrième mésotype d'Auvergne. 

aa' = 142 0 3o' j a' b = 1^2" 3o' 

bb' 

Scolézi te de F é r o é Q Î " 45' 

Sco léz i t e (Beudant , M i n é r a l o g i e ) g o 0 Pr i sme droi t à base carrée. 

Méso type ( H . R o s e ) , t r è s - v o i s i n 

d'un pr i sme droit à base carrée . Pr i sme ob l ique non symétrique' 

Mésole et méso l i te Pr i sme de la scolézite ou de lu 

inésotvpe . 

aa 

bb 

aa 

bb 

aa 

bb 

aa 

bb 

, .. , , , , , . , / ? Prisme ob l ique à base rhomlie. 
i42°3o' ) a b = 3o' « 1 
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On sait que tous ces minéraux se ressemblent au plus 

liaut degré, qu'ils ont la même densi té , le même cl i 

vage, les mêmes modifications; qu'on les rencontre dans 

les mêmes pays et dans les mêmes roches. 

Ainsi uu même minéra l , la mésotype, cristallise dans 

trois svslèrnes différents : en fera-t-on trois nouvelles es

pèces? Divisera-t-on la scolé/.itc en deux espèces? Mais 

alors il n'y a pas de raison, si l 'on a égard à la fois à la 

composition chimique , au type cristallin , à la mesure des 

angles, pour ne pas faire vingt ou trente espèces nouvelles. 

Ces divers cristaux qui appartienzient à quatre systèmes 

différents, sont-ils soumis à quatre lois différentes de m o 

difications? Non : dans tous, ou presque tous , on rencontre 

les mêmes modifications; les arêtes semblables, comme les 

arêtes non semblables, sont presque toujours modifiées 

ensemble et sensiblement de la même façon. Haùy lu i -

même a été induit en erreur par le clivage et la symétrie 

des modifications. La raison en est simple : c'est que tous 

ces cristaux, quel que soit le système auquel chacun d'eux 

appartient, diffèrent très-peu d 'un prisme droit à base car

rée; ils ont sensiblement des axes de même grandeur et 

sensiblement inclinés les uns sur les autres de la même 

quantité; ils sont donc sensiblement modifiés comme les 

cristaux du type prismatique à base carrée. 

Yoici un autre exemple qui nous est fourni par le nitrate 

de potasse; ce sel cristallise eu prisme droit à base rhomhe 

de 119 degrés; le ni trate de soude cristallise en rhomboèdre 

de 106 degrés, c 'est-à-dire en prisme hexagonal régulier 

de 120 degrés. 

Or, d'après M. Beudant, lorsqu'on fait cristalliser du 

nitrate de potasse dans une dissolution de nitrate de soude, 

il se dépose des cristaux de nitrate de potasse qui passent 

du prisme de IIQ au prisme de 120 degrés, ou plutôt qui 

sont des rhomboèdres de io6°3G'. 

lin autre exemple se présente dans le sulfate de nickel. 

11 
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Ce sel cristallise en prismes rhomboïdaux droits isomorphes 

avec le sulfate de z inc , et très-voisins d'un prisme à base 

carrée. D'après M. Kicklès, lorsqu'on acidifie la liqueui 

d'où ce sel se dépose, celui-ci cristallise alors en prismes 

droits à base carrée. Que l'on n'aille pas croire que l'angle 

du prisme n'est pas droi t , mais qu' i l en est très-près, ce 

serait une e r r eu r ; car ce prisme ne possède qu 'un axe de 

double réfraction , tandis que l 'autre en possède deux : 

ainsi il y a bien réellement changement de système cris 

tallin. 

Des exemples encore plus frappants mous sont donnés 

par les tartrates. D'après M. Pasteur, les tartrates neutres 

de potasse, de soude et d 'ammoniaque; les tartrates doubles 

dépotasse et d 'ammoniaque, de potasse et de soude, de 

soude et d 'ammoniaque ; enfin, le bi lar trate de potasse et 

celui d 'ammoniaque appart iennent à deux systèmes diffé

rents , le prisme rectangulaire droit et le prisme rectangu

laire oblique: néanmoins ils sont isomorphes; car, d'une 

part , ces deux prismes sont très-voisius l 'un de l 'autre (a de

grés de différence au p l u s ) , e t , de l ' au t re , ces sels cristal

lisent ensemble en toutes proport ions. 

Le bichlorure de naphtaline chlorée C 1 0 IF Cl 4 - Cl 4 cris

tallise dans l'alcool en prisme oblique à base rhombe, et 

dans l é t h e r en prisme droit à base rhombe. Les angles des 

deux prismes sont sensiblement égaux. 

Le bichlorure de naphtal ine C 1 0 I I 8 - r - CP est isomorphe 

avec les deux variétés du précédent, il a les mêmes angles; 

néanmoins ses cristaux appart iennent au prisme oblique 

non symétrique, mais celui-ci est très-voisin du prisme sy

métrique droit et oblique. 

\ o i c i ce que j 'écrivais il y a quelques années : 

« Les singuliers rapports qui existent entre les deu\ 

« variétés de chlorure de naphtaline chloré m'ont engage 

» à comparer les formes des deux variétés de carbonate de 

» chaux avec les carbonates de baryte , s l ront iauc, etc.: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( iG3 ) 

« l'ouvrage que j ' a i entre les mains ne donne que l'angle 

» des pans. Voici les mesures : 

Chaux c a r h o n a t é e , pr isme à six pans d e 120 0 

Baryte c a r h o n a t é e , > 118° 5 7 ' 

S t i o n t i a n e c a r h o n a t é e , » i i 7 0 3 o ' 

P l o m b carbonate , . 1 1 7 0 

Arragonite c a r h o n a t é e , » 116 0 5 ' 

» Ainsi , quoique les carbonates de chaux et de baryte 

« ne soient pas isomorphes , il y a un singulier rapproche-

» ment dans les angles des prismes -, et la chaux carhonatée, 

» qui paraît au premier coup d'oeil s'écarter fortement de 

» l 'arragonite, n 'en paraît pas aussi éloignée lorsque l 'on 

i» considère les intermédiaires. Il me semble que ce p r e -

x mier aperçu mériterait d'être poussé plus loin, » 

Depuis cette époque , M. Pasteur s'est chargé de confir

mer mes prévisions par de nouvelles observations ; il a 

découvert ce fait remarquable , que les substances dimor

phes, comme les deux soufres, les deux carbonates de 

chaux, les deux acides arsénieux, les deux oxydes d ' a n t i 
moine , l ' induré rouge et l ' iodure jaune de mercu re , e tc . , 

sont, pour a i n s i d i r e , isomorphes, c 'est-à-dire qu 'une des 

variétés a des angles t rès-rapprochés de ceux de l 'autre 

variété. Les corps dimorphes ont donc des formes t rès-

voisines de la l imite des systèmes, et peuvent passer faci

l e m e n t de l 'un à l ' au t re , sous l 'inlluence de certaines cir

constances. 

Il existe souvent des rapports très-singuliers entre les 

cristaux de diverses substances qui ont des formules ch i 

miques soit analogues, soit non analogues, ou du moins 

qui ne paraissent, au premier coup d'oeil, o f f r i r aucune 

analogie. Quelquefois il y a isomorphisme complet entre ces 

diverses substances ; d'autres fois l ' isomorphisme n 'a lieu 

qu'en passant d 'un système à l ' au t re ; enfin il arrive que 

deux substances différentes n 'ont que certains angles égaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( i64 ) 

t a n d i s q u e l e s a u t r e s s o n t t r è s - d i l T c r e i i t s . I l e s t J o n c n é c e s 

s a i r e d e c l a s s e r c e s d i v e r s r a p p o r t s , t a n t a u p o i n t d e v u e 

c r i s t a l l o g r a p h i q u e q u ' a u p o i n t d e v u e c h i m i q u e . L e t a b l e a u 

s u i v a n t e s t u n e s s a i s u r c e s u j e t q u i d e v r a c e r t a i n e m e n t 

s ' é t e n d r e e t s e m o d i f i e r p l u s t a r d : 

Composit. ditTér. Même composit. 

ta 

"0 

O 
a 

S' 3 

1 

Oi •TOI 

6 O TR P; S 
O 3 D S 

T: 
T > 

05 
H 
C 

-Je. 

Œ 
re- O 

3 —. 
3 «A 

PS ' — S 
CI > > 

IM
O

B
P 

W 
SA 

, SEM
I 

O 

IM
O

B
P ÉR RÌ^

-

, SEM
I a 

c 

O P T 

BLU. 
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1. — Corps wono-uif'onio]plies. 

On pourrai t designer sous ce nom les acides lévo et dc \ -

trolartriques , et les corps analogues dont les formes non 

superposables son t , d'après les belles observations de 

M. Pasteur, l 'image l 'une de l 'autre vue dans un miroir . 

JI. — Corps isomcromorph.es. 

Le chlore et le brome étant isomorphes avec l 'hydrogène, 

j'ai cherché à les faire entrer a l ternat ivement , par substi

tut ion, à la place de l 'hydrogène dans diverses substances 

organiques. J'espérais obtenir, par ce moyen, des corps 

différents, qui auraient eu et la même composition et la 

même forme cristalline. 

Prenons comme exemple un carbure d'hydrogène 

(]TO{J»O_ Trai té d'abord par le chlore , il pourrai t don

ner C 1 0 H 9 Cl ; celui-ci, traité par le brome , donnerait en

suite C 1 0 H » B C 1 . 

En attaquant le carbure C 1 0 H 1 0 , d'abord par le b r o m e , 

on pourrai t obtenir C 1 0 I I e B ; ce lu i -c i , t rai té par le chlore, 

donnerait ensuite C " H 8 Cl B. 

Il resterait à voir si les deux composés C 1 0 H 8 BC1 et 

C 1 0 I 1 8 C 1 B seraient identiques ou non. Dans le cas où ils 

formeraient deux corps différents, ils seraient probable

ment isomorphes. 

Les essais que J'ai faits dans ce genre sur la naphtaline 

m'ont donné des résultats très-douteux. Mais on peut em

ployer le procédé suivant , q u i , certainement, permettra 

d'obtenir des corps isomères et isomorphes aussi souvent 

qu'on le voudra. 

Le chlore et le brome peuvent entrer, par substitution, 

dans certaines bases organiques sans en détruire les p ro-

priélés alcalines, comme dans l 'a iul iue, qui donne une am 

line chlorée et une aniline bromee. Si l'on combine l'aNI<> 
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l i n e c h l o r é e a v e c l ' a c i d e b r o m h y d r i q u e . e t l ' a n i l i n e b i o r n é e 

a v e c l ' a c i d e c h l o r h j d r i q u e , o n o b t i e n t d e u x c o r p s i s o 

m è r e s : 

C" H 6 Cl N -4- 11 K 

C i l " Iîrlv -f- I I C l , 

q u i d e v r o n t ê t r e i s o m o r p h e s . 

J 'a i o b t e n u d e u x c o m b i n a i s o n s d e c e g e n r e a v e c la c i n 

c h o n i n e b i c h l o r é e e t l a c i n c h o n i n e b i b r o m é e . Ces d e u x 

b a s e s s e c o m b i n e n t a v e c l e s h y d r a c i d e s , e n e n p r e n a n t d e u x 

p r o p o r t i o n s , d e s o r t e q u e l ' o n o b t i e n t l e s d e u x s e l s s u i 

v a n t s : 

l i l ch lorhydrate de c i n c h o n i n e b i b r o m é e . . . Cl 1 H 3 + 

B i b r o m h y d r a i e de c i n c h o n i n e b ich lorée . . . lîr* II ' -(— 

q u i sont n o n - s e u l e m e n t i s o m è r e s , m a i s e n c o r e i s o m o r 

p h e s ( i ) . 

III . — Corps isomorphes. 

A . A constitution semblable. — Dans c e t t e c l a s s e se 

r a n g e n t l e s c o r p s d o n t l e s f o r m u l e s s o n t s e m b l a b l e s , c o m m e 

l e s s e l s d e c a l c i u m e t d e m a g n é s i u m , l e s s e l s d e b a r i u m et 

d e s t r o n t i u m , l e s s u l f a t e s e t l e s s é l é n i a t e s , l e s c h l o r u r e s et 

l e s b r o m u r e s , e t c . 

J ' a j o u t e r a i s e u l e m e n t q u e , d ' a p r è s m e s e x p é r i e n c e s , l ' h y 

d r o g è n e e s t i s o m o r p h e a v e c l e p o t a s s i u m . 

B . A constitution rapprochée o u semblable par hypo-

( i ) On pourrait se demander si le manganate ferreux MCV-+-OF serait 
identique ou différent du ferrate manrjaneux VOl -+- 0 Mn. Dans ta seconde 
supposition , ils seraient isomorphes. Mais, comme il est peu prohaide que 
ces deux composés puissent exister, on conçoit néanmoins que la chimie 
minérale pourrait nous en fournir d'analogues. Le bi-iodure mercurique 
combine avec le chlorure, de potassium donne-l-il, dans toutes les circon
stances, le même corps que le bichlorure mercurique avec l'iodurc de 
potassium ? 
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thèse. Sels d'ammonium. — On sait depuis longtemps que 

les sels ammoniacaux sont isomorphes avec les sels de po

tassium, quoiqu' i l y ait une très-grande différence dans la 

composition de ces deux genres de sels. 

On connaît également l 'hypothèse qui a été imaginée 

pour se rendre compte de cet isomorphisme , hypothèse 

qui consiste à admettre que l 'ammoniaque , plus i atome 

d'hydrogène ou IL IV, joue le rôle d 'un corps simple dans 

les sels d'ammonium ; je ne le rappelle que pour mémoire. 

Composés nitrés. — Beaucoup de substances organiques, 

mises en présence de l'acide n i t r i que , perdent rie l 'hydro

gène et absorbent , en échange, son équivalent d'acide 

bypo-azotique. J 'ai r emarqué , dans quelques cas, que le 

composé primitif et le compose ni l ré sont isomorphes. 

On peut se rendre compte de cet isomorphisme , en sup

posant que l 'atome d'hydrogène enlevé a cédé la place qu'il 

occupait à l'acide hypo-azolique qui v ient , en quelque 

sorte, |ouer le rôle de l 'hydrogène. Représentons la molé

cule d'acide bypo-azotique J№ O ' par X. 2 , nous formulerons 
l'acide phéuique et ses dérivés nitrés de la manière sui

vante : 

Aride pliénique CMI 60; 
Acide pliénique binitré. . . C'H'X'O I , 

. . . . , isomorphes. 
Acide pliénique trinitre. . . C" H3 X 3 O | 

Quant à I'isomorphisme de l'acide pliénique avec ses deux 

dérivés, ses cristaux sont trop peu nets pour que l'on puisse 

se prononcer affirmativement. 

Corps homologues. — Les rorps que l'on désigne sous ce 

nom remplissent les mêmes fonctions chimiques, et diffè

rent l'un de l 'autre par n fois C H 5 . Ainsi les acides for-

mique, acét ique, p rop ion ique , C H 2 - | - 0 % C s H ' - r - 0 , 

C 3 H 6 -+- O , sont des corps homologues. 

11 paraî t ra i t , d'après les observations que j'ai faites sur 

l'acétate et le bulyrate de cuivre , que certains corps homo-
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logues peuvent être isomorphes. M. Nicklès a v u , de soii 

côté, que les oxalates d'éthylamine et de méthylamine ont 

la même forme. On peut at t r ibuer la cause de cet isomor-

phisme à la présence des groupes C H ! , C 2 I I 1 , C a 11% etc . , 

qui , à l'état libre et gazeux, occupent le même volume, et 

qui , en se remplaçant mutuellement dans leurs combinai

sons , n 'en altèrent pas le volume gazeux. 

L'isomorphisme des corps homologues ne prouve pas, à 

Ja vér i té , que ceux-ci renferment , tout formés, les groupes 

C I P , C* H 4 , C 3 I I e , etc. ; car, à l'aide d'autres hypothèses, 

on pourrai t tout aussi bien concevoir pourquoi ils sont iso

morphes. Ainsi , dans la notation ord ina i re , on pourrait 

dire que : 

I.'acide formique est une combinaison 
de formyle ( C ! H 1 ] 4 - O 3 4 - I l ' O ; 

L'aride acétique est une combinaison 

d'acétyle (C< II 6 ) + O 3 -t- H 1 0 ; 
L'acide propionique est une combinai

son de propionyle ( C e II") 4 - O3 4 - 11= 0 ; 

C H 2 , C 4 H 6 , C e H 1 0 , e t c . , rempliraient les fonctions d'un 

corps s imple , et pourraient se remplacer mutuellement 

dans leurs combinaisons sans en changer la forme. 

Mais au fond, toutes ces hypothèses reviennent au même; 

elles tendent toutes à faire voir l 'analogie qui existe dans la 

composition des corps homologues, analogie qui se poursuit 

jusque dans la forme. 

Corps divers. — On sait depuis longtemps que le nitrate 

de soude et le spath calcaire sont isomorphes. 

J'ai fait voir que le bichlorure de naphtaline et le chlo

rure de naphtal ine bromée sont isomorphes. 

Dernièrement , M. Rose nous a appris que le nitrate de 

soude et l 'argent rouge sont isomorphes avec le spath cal

caire , tandis que le nitrate de potasse et la bournonitc h 

sont avec l 'arragonitc. 
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On sait encore que les sulfures argentique et plombiquc 

ont la même forme que le sulfure cuivreux. 

Kn employant la notation ord ina i re , on ne saisit aucun 

• apport dans la composition des corps qui forment ces di

vers groupes. Ainsi l'on a ; 

S P b ' ; 

• S A g ' ; 

S C u ' ; 

Bichlorure de n a p h t a l i n e . . C ^ H ^ C P 

Chlorure d e N . b r o m é e . . . . C" H " Br ' Cl' 

. N J O 6 N a 2 ; 

. C O C a 2 ; 

S h 2 S e Ag B 

•> 

î i ï t rate de potasse J N ' O ' K 2 ; 

CO 3 Ca 2 ; 

S b 2 S 6 № Cu' 

Quoique nous en ayons déjà par lé , citons encore 1 acé

tate , le propionate et le butyrate de cuivre , ou , pour plus 

de simplicité, les acides de ces sels : 

Acide acét ique C" 1IS O' ; 

A c i d e p r o p i o n i q u e C 6 H 1 2 O' ; 

Acide b u t y r i q u e C 8 H " ' O i . 

Comme on le voit , on ne saisit aucune analogie dans la 

composition des corps isomorphes. 

Employons maintenant la notation uni taire et des for

mules synoptiques (i); alors nous aurons : 

Sulfure p l o m b i q n e S P h 2 ; 

Sul fure argent ique S A g 2 ; 

Sulfure c u i v r e u x ( c u p r o s . ) . S C u 2 ; 

(i) Je reviendrai plus loin sur les formules synoptiques; pour le moment, 
p' me horne à dire q u e , par ces formules, je veux indique! non quel est 
i'.UTai]{;cinciit des atomes, mais que dans tel corps il est le même que dans 
[cl autre. 
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BIT'i i lnrnrc île naphta l ine . . . C" H • 4 - •>. Cl , 

Chlorure tic naphtal . b r o m e c C" 11 " lîr -1 Cl' 

Aride arct ique O ' - b 2 CH'; 

O 2
 - F 3C1I ; 

С Г 4 - 4 C H ' ; 

N 0 ' 4 - К a ; 

CO 3 
4 - г. Ca ; 

Argent r o u g e Sb S 1 
4 - 3 A g ; 

Nitrate d e potasse ШУ ^ K ; 

CO 3
 2. Ca ; 

Brurrnonitc (cuprosii in ) . . . . Sb S' I 'b 'Cu . 

Déjà ces formules offrent certains rajîprocliements, et 

1 introduction du cuprosum nous aide à pénétrer dans une 

partie du mystère. En effet, si , dans la notation ordinaire, 

les formules des sulfures cuivreux et cuivrique sont S C u ' 

et S C u 2 , elles deviennent, avec le cuprosum et le сир ri 
min, S Cu 2 et S eu ' . Alors on conçoit pourquoi le sulfure 

de cuprosum a la même forme que les sulfures plombique 

et argentique, et pourquoi il les remplace dans les cuivres 

gris , la polybasite, la bournonite et la cuprojdombile. 

-Ainsi, яСи jouent le rôle de Cu. IS ' 'est-ce pas la même 

chose que nous voyons dans les acides acétique, propîoniquc 

et bu tyr ique , où 2 C I P , 3C1P , 4Cil* jouent le même rôle? 

Ne peut-on pas rajiproclier de ces exemples le bichlorure 

et le chlorure de naphtaline broméc, qui diffèrent l'un de 

l 'autre (abstraction faite du brome , qui est isomorphe avec 

l 'hydrogène qu'il remplace) par CF et 2 С Г ? 

N'en est-il pas encore de même des nitrates de soude et 

de potasse, du spatb calcaire, de l 'arragonite , de 1 argent 

rouge et de la bournoni te? 

]\ous devrions encore placer ici le bimalale et le bitar-

tralc d'ammoniaque qui renferment : 

Le premier, 
С H S O s -+- 11" Л , 
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le s e c o n d , 

C H c 0 5 4- H J JN + O. 

Je ne terminerai pas ce sujet sans faire remarquer que le 

spath calcaire et le nitrate de soude, si on les note ainsi : 

CO 3 Ca' et N O 3 Na, ont sensiblement le même volume ato

mique, car celui du premier est à celui du second comme 

18,7 est à i g , 5 . 

Je le répète, pa r les formules que je viens de donner, je 

ne veux pas expliquer la cause de l ' isomorphisme des corps 

qu'elles représentent , mais seulement signaler certains 

rapports qui existent dans la composition de ces corps iso

morphes. 

C. A constitution différente. — Ici l 'on peut ranger cer

tains corps isomorphes, comme le diamant et l ' a lun , le 

quart/, et la chabasie, le soufre et le bisulfate a de potasse, 

le feldspath avec le bisulfate /3 de potasse , etc. , et dans les

quels on n'entrevoit pour le moment aucun rapprochement 

chimique. 

Ce n'est peu t -ê t re qu 'un isomorphisme de hasard. Ce 

pendant , je ne puis résister au désir de comparée encore les 

formules du feldspath et du bisulfate de potasse. Dans la 

notation ordinaire , ces deux sels renferment : 

(Si O 1 4- O K ) 4- ( 3 Si O 3 4- A l 3 O 3 ) , 

( S O 3 4- O R ) 4- ( S O 3 4- O H - ) . 

Ces deux formules n'offrent aucun rapport . Si nous les 

transcrivons dans la notation un i ta i re , nous aurons alors 

les rapports suivants : 

' S 1 O 8 ( K 2 II 2 ) 

11 

Si : 0 R ( K A I 3 ) , 

ou bien, en écrivant S i O . 

SI' O'(KAL'). 
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IV . — Corps isodimorphes. 

Dans cette classe, je rangerai les corps q u i , ayant la 

même composition, sont , en ou t re , isomorphes, maisl 'iso-

morpliisme ayant lieu d'un système à l 'autre. Tels sont les 

deux soufres, les deux carbonates de chaux, les deux acides 

arsenieux, les deux oxydes d 'ant imoine , les deux biclilo-

rures de naphtaline chlorée, l ' iodure rouge et l'iodure jaune 

de mercure , etc. 

Les mésotypes doivent rentrer très-probablement avec la 

sixième classe, parce que les variations d'angles et les pas 

sages d'un système à l 'autre t iennent sans doute à un rem

placement plus ou moins grand de la soude par la chaux. Et, 

d 'ai l leurs, le passage d'un système à l 'autre ne paraît pas 

être b rusque , comme dans les cas précédents ; il y a des an

gles intermédiaires. 

V. — Corps isotrimorphes. 

D'après M. Ladrcy, l'acide t i tanique cristalliserait dans 

trois systèmes différents, et les trois formes seraient très-

voisines l 'une de l 'autre . 

\ I . — Corps paramorphes. 

Je place dans cette classe les corps qui ont une composi

tion différente et qui sont isomorphes , mais dans des sys

tèmes différents. 

A. j4 constitution semblable. — Ici se placeront quel

ques corps isodimorphes, mais en comparant seulement 

ceux qui Ont une composition différente. Ains i , l'acide ar

senieux octaédrique est paramorphe avec 1 oxyde d'anti

moine prismatique , et l'acide arsenieux prismatique a H T 
l'oxyde d'antimoine octaédrique. 

Il y a paramorphisme : 

Ent re l 'arragnnite et les carbonates de magnésie, tic fc i . 
de manganèse ; 
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Entre le spath calcaire et les carbonates de baryte et de 

jtronliane ; 

Entre le nitrate de soude et le nitrate de potasse: 

Entre le bichlorure de naphtaline et le biehlorure de 

naphtaline chlorée cristallisé dans Féther. 

B. A constitution rapprochée ou semblable par hypo
thèse. — Je citerai le chlorure de naphtaline bromée cris

tallisant en prisme oblique à base rhombe et le bichlorure 

de naphtaline chlorée cristallisé en prisme droit à base 

rhombe. 

La formule du premier est 

C 1 0 H ' B r 4 - Cl ' ; 

la formule du second est 

C ' ° H 8 4 - 2 Cl 1 . 

11 y a encore paramorphisme entre le nitrate de soude et 

l'arragonitc; entre l 'argent rouge et la bournoni te . 

C. A constitution différente.—Je pourrais citer la brau-

nitc cristallisant en octaèdres à base carrée de toc ; 0 53 ' et 

io8°3o/, et l 'alun cristallisant en octaèdre régulier de 

I O Q ° 3 O ' . On trouverait encore beaucoup d'autres exemples 

analogues; mais , dans ce cas, nous n'entrevoyons aucun 

rapport entre la composition de la brauni le et celle de l 'a

lun, et nous ne pouvons attribuer qu 'au hasard la simili

tude qui existe dans leurs cristaux. 

— Corps hèmimorphes. 

Je donne ce nom aux corps dont les cristaux sont , en 

partie seulement, semblables. 

11 suffit d'ouvrir au hasard un ouvrage de cristallographie 

pour rencontrer des substances qui ont un ou deux angles 

sensiblement égaux, les autres étant très-différents. Les 

rapprochements que l'on pourrai t faire ainsi n'offriraient 

aucun intérêt. Mais ceux que je vais donner ne permettent 
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pas de douter que souvent l'analogie plus ou moins grande 

qui existe dans la eomposition de certains corps , ne se pour

suive plus ou moins jusque dans la forme. 

A. A constitution semblable.— Comme exemple, je ci

terai seulement le bichlorure de naphtal ine C 1 0 H 8 ~f-Cl* et le 

bichlorure de naphtaline b ibromochloréeC 1 0 H i 'Br 9 Cl-f-Cl*, 

qui cristallisent en prismes non symétriques extrêmement 

voisins d 'un prisme oblique à base rhombe. Dans le pre

mier , l'angle du prisme est de 109 degrés , et daus le second 

de 110 degrés. La base est incl inée, dans le premier, de 

io8°3o' environ sur chaque pan , e t , dans le second, de 

102 degrés seulement. 

IL A constitution rapprochée.—La naphtaline nous of

fre plusieurs exemples curieux d 'hémimorphisme. Cette sub

stance, soumise à l'action du chlore et du b rome, donne 

naissance à deux catégories de corps. Dans la première sont 

ceux qui renferment autant d'atomes que la naphtaline, et, 

dans la seconde, les corps qui en renferment plus qu'elle; 

C ' ° H S , 

C'° R C l , 

C l 0 I i o B C l , 

C ' I P B C l 2 ; 

C'»H S + C l 1 , 

C'»H 7 Cl + C l 1 , 

C ' I P B r ' - t - B r 1 , 

C l 0 t P Br'CI + Cl 1 . 

Les premiers cristallisent en prismes non symétriques 

dont les trois angles sont presque égaux et varient de 100 à 

103 degrés. Les seconds cristallisent soit en prismes non sy

métr iques , soit en prismes obliques à base rhombe, mais 

dont les trois angles, pour la plupart d'entre eux, sont pres

que égaux et varient de 108 à 111 degrés. Mais il en est 

quelques-uns qui établissent, en quelque sorte, 1111 passage 

en voici quelques exemples 

Deuxième catégorie. 
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du la première catégorie à la seconde, comme on peut le 
voir dans les exemples suivants : 

L E S TROIS ANGLES SONT 

Première catégorie. Naphta l ine tricli loree io3" I O O ° I O I ° 3 o ' 

Î
Bichl. d e N b i b r o m o c h l o r é e . 1 i o u 1 0 2 0 io?,° 

Bibroimire d e N t n b r o m é e . i 1 o° 1 o5" 

Bichlorure d e N 10g" io8 '3o ' 108^ 3o 

J 'ai rencontré un autre exemple d 'hémimorphisme dans 

le paratungstatc de potasse e t celui de soude. Le premier de 

ces sels renferme 8 atomes d 'eau, le second 9 atomes. Dans 

ces deux suis, les deux tiers des angles sont très-voisins les 

uns des autres ; mais l 'autre tiers olïrc une grande différence. 

Du reste, l 'aspect, le clivage e t les stries de ces cristaux pré-

sententla plus grande analogie. 

Les tartrates nous ollrent d ' autres exemples très-intéres

sants. Je montrais à M. Pasteur des cristaux de tartrate de 

chaux dont j 'avais p u déterminer les angles. « J e connais , 

m e di t- i l , e t sans l'avoir mesuré , l 'angle d u prisme ; il est 

de 1 0 0 degrés environ, car tous les tartrates simples o u 

doubles, neutres o u acides, anhydres o u hydratés , ont des 

prismes de 1 0 0 e t 8 0 degrés env i ron , mais les angles des 

sommets varient d 'un tartrate à l 'autre. » 

D'après M. NicLlès, les corps homologues nous offri

raient des faits semblables. Ainsi , l'on a , avec 

AN[;LE ANGLE 

D E S P R I S M E S , DES LIISCAUX. 

Le lormiate de baryte C I I B a O * J 75" 

I.'arétatc de baryte C J № Ba 0 ! 4 - } A q I ^ . ^ 116" 48 ' 

L'acétate de p l o m b C 3 H ' P b O' 4 - } Aq ' 6 0 , l ' 2 n 6 " 4 8 ' 

Le propionate de baryte. . . C IL' Ba O 3 4 - ^ A q ] 92" 

Nous venons de v o i r l 'hémimorphisme dans des sels 

à même a c i d e ou acides homologues; M . Nicklès a l'ail 

\oir que les corps à mètne base peuvent aussi être béini-

morpliL's : 
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Le g l y c o c o l l e , s o n suUale e t son n i l r a l e o n t d e s prismes de 

I 2 . 3 0 8 ' , I 2 5 ° I 0 , I 2 6 ° l 5 ' . 

Le glycocolle, son O x a l a t e e t son chlorhydrate ont un a n 

gle égal de 1 1 3 degrés. 

L'oxalate de méthylamine a un angle de i 3 i ° 2 o ' : le 

chlorhydrate de i 3 2 degrés. 

Ajoutons encore les O x a l a t e s de méthylamine et d'éthyla-

mine qui sont isomorphes, mais hémimorphes avec l 'oxa-

late d 'ammoniaque. La composition d e ces t r o i s corps s e re 

présente par : 

Oxalate d ' a m m o n i a q u e . . . 

Oxalate de m é t h y l a m i n e . . 

Oxalate d 'é thylamine 

C 1 O1 H 2 4 - I I e N 3 + H ' 0 ; 

C ' O H 2 4 - H C N ' 4 - 2 C 1 P ; 

C ' O ' I F - r - W N 1 + 4 C I I 2 . 

On pourrai t comparer l 'arrangement atomique des com

binaisons hémimorphes aux cathédrales gothiques. Les unes 

sont ornées de deux tours , les autres n 'en ont qu 'une ; quel

ques-unes sont surmontées de flèches, avec ou sans galeries 

latérales; mais le plan fondamental de l'édifice est toujours 

le même , c'est la croix grecque. 

Si nous osions poursuivre cette comparaison, nous di

rions qu' i l est possible d'allier deux édifices de différents 

genres, de mettre la coupole sur l ePar thénon , et d'obtenir 

ainsi des édifices mixtes , comme Sa in t -P ie r re , de Rome , 

dans lesquels on reconnaîtrait l'influence de deux genres 

d'architecture. 

Cette dernière comparaison nous conduit à demande)' 

quelle serait la forme du cristal que l'on obtiendrait en 

combinant le glycocolle à l'acide tar tr ique. 

Nous avons vu plus haut que tous les lartrales ont un 

angle de 1 0 0 degrés environ; nous avons également vu que 

les sels de glycocolle portent ou l'angle de i 2 .3° 8 ' , ou 

celui de i i 3 degrés, qui appart iennent l 'un et l 'autre au 

glycocolle l ibre. Le tarlrate pourrait donc avoir un angle 

de 1 0 0 degrés, et l 'autre de i 2 3 u 8' ou de 1 1 3 degrés. 
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Isomorphisme des oxydes R 2 O avec les oxydes R 4 O 

et R ' O 5 . 

D'après ce que nous avons vu plus h a u t , l ' isomorphisme 

et le paramorphisme nous donnent les mêmes conséquences 

sur la constitution des corps. Cela étant admis , revenons à 

l'isomorphisme des divers oxydes R 2 O , 11* O et I I ' O 3 . 

Presque tous ces oxydes et leurs sulfures correspondants 

cristallisent soit en cubes ou en octaèdres réguliers, soit en 

rhomboèdres voisins du cube , ou en octaèdres à base carrée 

voisins de l'octaèdre régulier. 

Ainsi, les oxydes ferrique a, ferroso-ferrique, aluminico-

magnésique, aluminico-zincique, ferro-chromique , ferro-

t i taniquea, cu ivreux , cuivrique , magnésique, plombïque 

it nickélique, cristallisent dans le système régulier. 

L'oxyde a luminique , l 'oxyde ferrique b, l'oxyde ferro-

titanique b et l'oxyde chromique , sont paramorphes avec 

les précédents , car ils cristallisent en rhomboèdres voisins 

du cube. 

La braunite M n 4 O 3 est paramorphe avec les oxydes du 

système régulier , car elle cristallise en octaèdre à base car

rée de ioy° 53 ' ; l 'angle de l'octaèdre régulier est de iog° 3o ' . 

Il en est de même de la haussmanite Mn G O*, qui cristallise 

en octaèdres à base carrée de io5° 25 '. 

Les sulfures manganeux , zincique, p lombique, cobal-

tique, cobaltoso-cobaltique, nickélo-bismuthique, cuivreux, 

cuproso-plombique , cuproso-ferrique , cuproso-ferreux et. 

argentique, cristallisent dans le système régulier. 

Le cuivre pyriteux cristallise en octaèdres à base carrée 

de io8° 4o ' . 

Le sulfure mercurique donne deux rhomboèdres, dont 

1 un de 92 degrés. 

Toutes les variétés de phillipsite, les cuivres gris et la ten-

nantite appart iennent au système régul ier . 

Le sous-sulfure de bismuth paraît être isomorphe avec le 
12 
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o r d i n a i r e s : 

O x y d e m a g n é s i q n e 0 1 \ I g 2 ; 

O x y d e p l o m b i q u e O P b 2 ; 

O x y d e cu ivr ique 0 C 1 1 ; 

O x y d e n ické l ique OJNi-; 

Sulfure m a n g a n e u x . . . . . . . S Mn ; 

Sulfure p l o m b i q u e . S P b 2 ; 

Sulfure z inc ique S Z n 2 ; 

Sul fure argent ique S Ag- ; 

Sulfure mercur ique S I T g 2 ; 

S o u s - s u l f u r e b i s m u t l i i q u e . . S l ï t ' ; 

O x y d e c u i v r e u x . 0 Cu 1 ; 

Sul fure c u i v r e u x S Cu' ; 

O x y d e a l u m i n i q u e 0 3 A 1 ' ; 

O x y d e ferrique O 3 F ' ; 

O x y d e c h r o m i q u e O 3 Cr ' ; 

O x y d e m a n g a n i q u e O 3 Mn' ; 

Sulfure cobal t ique . S 3 Cn' ; 

Sulfure b i smut l i ique S 3 Bi' ; 

Cuivre p y r i t e u x S 2 Cu' F ' ; 

Cuproplombi te S 3 Cu 1 Pb' ; 

!

S 3 Cu â F 3 ; 

S 3 C u 6 F ' ; 

S ( Cu" F 2 ; 

S s C u ' 6 F 2 ; 

S 8 C u 1 6 F 2 ; 

S 6 C u , 4 F ' ; 

S - C u - ' F " . 

L e s c u i v r e s g r i s o n t e n c o r e u n e c o m p o s i t i o n p l u s v a r i a b l e . 

s u l f u r e , q u i c r i s t a l l i s e e n p r i s m e s r h o m b o ï d a u x d r o i t s d e 

91 d e g r é s . 

T o u s l e s c o m p o s é s p r é c é d e n t s s o n t d o n c i s o m o r p h e s , o u , 

c e q u i r e v i e n t a u m ê m e , p a r a m o r p h e s . J e t o n s m a i n t e n a n t 

u n c o u p d'oei l s u r l e u r c o m p o s i t i o n e x p r i m é e e n f o r m u l e s 
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Dans les minéraux suivants, les variations vont , poui 

La gahnitu, depuis O 'Al 'Zn 2 jusqu'à CVAl ' Z r r ; 

Le spinelle, depuis O1 Al' Mg! jusqu'à O , 0 A l , 2 M g ' ; 
Le pléonaste , depuis O'5 Al" Mg" jusqu'à O7'- AI" Mg 6 ; 
L'aimant, depuis O1 Ve jusqu'à 0 ' S F M . 

Dans le fer ch romé , le protoxyde de fer varie de 18 à 36 

pour 100, l'oxyde chromique de 36 à 6 o , et l 'alumine de 

6 à 2 0 . 

Dans les fers t i t anes , on a des variations tout aussi 

grandes. 

Le fer titane oeiaédrique et magnétique renferme 1 2 3 2 2 

pour 100 d'acide t i tanique. 

Le fer titane octaédrique et non magnétique renferme 

48 à 58 pour 100 d'acide t i tanique. 

Le fer t i tane rhomboédrique et non magnétique renferme 

4y pour 100 d'acide t i tanique. 

Citons encore la pyrite magnétique et le sulfure cuivreux. 

Ce dernier se présente sous deux formes, dont l 'une dérive 

du rhomboèdre ou du prisme régulier à six pans. La base 

est inclinée sur certaines facettes de 1 1 6 0 53', et sur d'au

tres de 106 degrés. La pyri te magnétique cristallise de 

même, et l 'inclinaison de la base sur les facettes est de 

i i6° 25' et de io5 degrés; et cependant les formules de 

ces deux minéraux n'offrent pas la plus légère analogie, 

puisque celle du premier = SCu*, et celle du second 

= S 3 F 5 . 

Ce sulfure cuivreux est encore isomorphe avec le silber-

kupfer-glanz, qui renferme S 2 Ag 2 Cu'' ou SAg Cu 2 . 

En présence de tels faits, et en employant la notation 

ordinaire, il est impossible do concevoir pourquoi tous ces 

minéraux sont isomorphes. Introduisons , au contraire , le 

ferrosum et le ferricum dans nos formules, alors l'isonior-

phisme de tous ces minéraux deviendra une chose toute 

simple, puisque tous auront d e s formules semblables, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O x y d e magncsiqm: \ 

O x y d e p l o m b i q u c I 

O x y d e cu ivreux ( ' 

O x y d e n ické leux / 

O x y d e ferrique J 

O x y d e a l u m i n i q u e } R ! 0 • 
O x y d e c h r o m i q u e ( 
O x y d e m a n g a n i q u e I 

O x y d e cu ivr ique R 2 0 ; 

Sulfure p l o m b i q u c I 

Sulfure c u i v r e u x i 

Sulfure inanganeux > R ! S • 

Sulfure b i s m u t h e u x ( 

Sulfure z inc ique | 

Sulfure argent ique I 

Sulfure c o b a l ü q u e . . . . . ^ Î C , 
Sulfure b i smuth ique 

Sulfure m e r e u r i q u e 

C u p r o p l o n i b i t e . . . . 

S i lbcr -kupfer -g lanz 

Cuivre p y r i t e u x . . . 

R 2 S ; 

( P C u j S ; 

( A g C u ) S . 

(Cu Fe) S ; 
V 

Pyrite m a g n é t i q u e ( F e Fe) S ; 

( C u C u s F e 1 ) S ; 

( C u C u 3 F e 3 ) S ; 

Phil l ipsite (Cu 3 F e 3 ) S ; 

( C u C u 3 F e ' ) S ; 
8 2 

( C u 5 F e ; ' ) S ; 

Aimant ( F e 2 F e 2 ) 0 ; 

Spine l lr , gab ni te , fer c h r o m é ( R , R . ) 0 -
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OXYGÈME 

de la silice. des bases des bases de toutes 
R'O. R4 0 3. bases. 

6 5 , 3 3 o , 2 g 5 , 5 

64,2 3 3 , 0 97 > 2 

6 8 , o 33 ,o 1 0 1 , 0 
[ 100 6 6 , 2 3 3 , o 9 9 > 2 

| î oo : 6 6 , 3 3 3 , o 9 9 ^ 3 

l IOO 6 6 , 2 3 3 , o 99 > 2 

( 1 oo 6 9 , 0 3 4 , 0 i o 3 , o 
de Schumnaja IOO 6 g , 0 ; 3 3 , o 1 0 2 , 0 

6 6 , 6 3 5 , o 1 0 1 , 6 

: 64,4 3 7 > ° l o i ,4 
de Werchncrwinsk . . . 64,6 3 7 , 0 101 , 6 

61 ,7 3 8 , 4 I O O , 1 
I IOO 61 ,0 3 9 , 0 1 0 0 , 0 

1 IOO 5 g , 5 3 g , 0 9 8 , 5 

: 5 i ,o : 4 5 , 8 9 6 , 8 

• 64,2 : 3 5 , 5 99 >7 

Je passe sous silence douze analyses plus anciennes, ( p u 

Le cuprosum remplace le plomb et l 'argent dans la cu-

proplombite, dans la bournoni te et dans le silber-kupfer-

glanz , sans que la substitution du cuprosum au plomb ou 

à l'argent change la forme des combinaisons de ces derniers. 

Rappelons ce que nous avons déjà dit plus hau t , c'est que 

le volume atomique est le même pour tous les oxydes précé

dents, lorsqu'on les formule comme nous venons de le faire. 

S'il pouvait rester de l ' incertitude dans l 'esprit de quel

ques chimistes sur l ' isomorphisme des oxydes R s 0 et R 4 0 3 , 

j'espère que les faits suivants la dissiperont complètement. 

Les épidotes ont été , dans ces dernières années , l'objet 

des recherches de plusieurs minéralogistes, et principale

ment de M. Hermann. 

Tous les échantillons sur lesquels les analyses ont été 

faites étaient très-bien cristallisés. Voici les résultats qu'ils 

ont donnés : 
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donnent les mêmes résultats, et prouvent , comme celles-ci, 

que l'oxygène des bases R s O diminue quand l'oxygène des 

bases R 4 <3 3 augmente. 

En présence d'analyses aussi divergentes , M. Hermann 

divise les épidotes en trois espèces , dont voici les formules : 

a . 3 (Si O' 4 - 2 B " 0 ) 4 - 2 ( S S i O 1 + 2 R ' 0 3 ) ; 

h . [ 3 ( S i 0 2 4 - a R 2 0 ) 4 - z ( 3 S i 0 2 4 - a f t ' O - ) ] 

4 - l > ( S i O ' 4 - 2 . R O ) 4 - ( 3 S i O ! 4 - 2 R< O 3 ) ] ; 

c. 2 [ 3 ( S i O J 4 - 2 R J 0 ) 4 - 2 ( 3 S i C " 4 - 2 R ' № ) ] 

4 - 3 [ a ( S i O ' 4 - s R ' O ) 4 - ( 3 S i O ! 4 - 2 R " 0 3 ) ] . 

\'011 à un silicate qui se présente toujours sous la même 

forme, avec les mêmes propr ié tés , avec le même Volume 

atomique, et dont les minéralogistes n 'ont fait qu 'une seule 

espèce; le chimiste arr ive, exécute ses analyses, et ne trou

vant aucun rapport entre la composition de ces diverses va

r ié tés , il en fait aussitôt, à l 'aide de sa mystérieuse écri-

t u r c , trois espèces, qui soul aussi éloignées l 'une de l'au

tre que le feldspath l'est du grenat. 

Mais au lieu de mettre les bases à 1 atonie d'oxygène d'un 

côté et les bases à 3 atomes de l ' au t re , réunissons-les toutes 

ensemble, et comparons l'oxygène qu'elles renferment à celui 

de l'acide silieique; alors nous trouverons le rappor tde 99,7 
¡1 100. Peut-on exiger une preuve plus évidentede l'isomor-

phisme des oxydes R 2 O avec les oxydes R 4 O 3 ! 

MM. Rammelsberg et Svanberg trouvent cette conclu

sion absurde, et ils préfèrent les hiéroglyphes précédents à 

la formule Si O" ( R , r ) 2 que je propose. 

Je me rappelle qu'autrefois j ' admira is la pénétration des 

chimistes qui nous donnent des formules à nombreuses 

parenthèses et à nombreux crochets. Je cherchais à de

viner comment ils pouvaient découvrir des arrangements 

aussi compliqués. Plus t a rd , j ' a i appris à un enfant de huit 

ans à construire de semblables formules , même à les orner 

d'une ou de plusieurs copules. Je dois avouer qu'il lui arri-
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\ait souvent de surpasser les maîtres du genre dans la fan

taisie de ses constructions. 

Un exemple de silicate ne suilil pas ; je vais passer rapi

dement en revue la composition des silicates les mieux con

nus et les mieux cristallisés. On verra que , dans une même 

^espèce, le rapport de l'oxygène des bases R a O à celui des 

bases R 4 O 3 est t rès-variable , tandis que la somme de 

l'oxygène des deux espèces de bases est constante ; c'est-à-

dire que celles-ci se remplacent mutuel lement , dans cer

taines l imites, sans changer la forme du composé dans 

lequel elles entrent . 

Je représente pa r S le rapport de l'oxygène de la silice à 

l'oxygène de toutes les bases réunies , et par œ le rapport de 

1 oxygène des bases R ' O à celui des bases R 4 O s . 

Si les formules des minéralogistes sont jus tes , si les bases 

l l ' O ne remplacent pas les bases R 4 0 3 , w doit être constant 

ilaus une même espèce. 

Je n'attache pas une grande valeur aux formules que je 

propose, parce q u e , comme je l'ai déjà d i t , il faudrait con

naître la formule de la silice, le poids atomique exact du sili

cium, les divers acides para et mélasilieiques, le rôle de 

l'hydrogène, etc. 

Pour pouvoir donner aux silicates leurs véritables for

mules, je représente la silice par SiO, les bases R a O par R, 

et les bases R 4 O 3 ou R 3 O par r, et j ' admets , dans quelques 

cas, que l'eau joue le rôle de base. 

Grenats cl. idocrases S i O 2 (R , r ) 2 . 

Ces deux minéraux sont paramorphes. Dans les grenats , 

to e s t a peu près invariable ; mais, dans les idocrases, ce rap-
1 2 1 2 

port varie de — à g—-• Aussi n'est-il pas étonnant que les 

minéralogi tes aient proposé des formules aussi difletentes 
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Harmotome Si 0 ! ( R , r ) 

tù variant de - à g , on a proposé , pour ce seul minéral . 

les formules suivantes 

Si" Rr< Aq", 

S i ^ R r 1 A q 7 , 

Si' R r ' A q ' , 

S i l 5 R r s A q \ 

La moyenne d'une vingtaine d'analyses donne pou 

brmule est donc 

S i 0 2 ( R , r, I I ) ' , 

2/i 
S = 0 ; une seule formule est donc possible , c'est 

23 ,0 ' 

que celles-ci : 

a . ( S i O 1 4 - 3 R ' O ) 4 - ( S i O 3 4 - R 1 O ) ; 

b . 2 ( S i 0 3 - + ~ 3 R 2 0 ) 4 - ( S i 0 3 4 - R 4 0 J ) . 

Dans quinze analyses, S varie seulement de — à — , et !a 
^ J 2 0 2 0 

. i o 3 
moyenne donne 

J 1 0 0 

J U a n i t e Si O s ( R , r ) 2 . 

„ 1 6 1 6 . , 10 , 10 
b — —7= et „ tandis crue w varie de ^—^ a 

i b i b , 5 ^ o , 3 4 ) 0 

Anorthile S i 0 2 ( R , r ) 2 . 

S = ^L tandis que M varie de^--? à Cependant on at-
a 3 1 i b 1 D 

t r ibue à ce minéral cette formule : 

3 ( S i 0 3 4 - 3 R ! 0 ) + 8 ( S i 0 3 - + - R ' 0 J ) , 

d'après laquelle w = • 
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ou, un doublant , 

S i ' O 3 ( R , r , H V + Aq . 

Ilvaïle S Ï O » ( F , f ) ' -

Le protoxyde et le peroxyde de fer y sont dans des rap

ports très-variables. 

Prehnite Si O (R, r ) 2 . 

_ 2 3 , 2 22,4 2 2 > 4 2 2 > 4 2 2 ' 2 2 2 ' 7 2 2 > 7 

2 2 , 6 ' 2 3 , 5 ' 2 2 , 6 ' 2 2 , 5 ' 22,1 2 3 , 4 22 ,5 

Voilà un rapport qui est bien constant; voici maintenant 

les formules qu'on attribue à ce minéra l , et qui donnent 

une idée delà variation de w : 

S I ' R 2 r 3 A Q , 

S I 1 R r 2 , 
S I 1 R r2

 A Q , 

S I ' R r 2 , 
S I I B R 6 r 9 A Q 3 . 

Si ces formules sont exactes , les caractères minéralogi-

ques sont sans valeur. Je conçois qu'en présence du despo

tisme de la chimie dualist ique, quelques minéralogistes 

aient préféré retourner à la classification des schorls, des 

spaths, des pierres précieuses, etc. 

C / * a W e S i 4 0 6 R 4 - r - 3 A q . 

La moyenne de vingt-quatre analyses d o n n e , pour l'oxy

gène, le rapport suivant : 

S I o : R 2
 O + R* o ¡ : A Q : : 24 : 1 1 : 1 7 ; 

w varie de à 7-755 tandis que la somme de l'oxygène des 
2 > 7 4 1 ° 

bases est constante. 
Les rapports donnés par l'expérience étant S 2 4 ( R r ^ A q 1 " , 

je les transforme en S i 2 4 (R, r ) 1 2 Aq 1 8 ou S* (Rr)*Aq*. Si 
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l'alte*re ain.si un peu le rapport eu diminuant la silice , j ' y 

suis autorisé par l 'expérience, car on a découvert que la si

lice, qui est isomorphe avec la chabasie, est entraînée en 

quantité sensible à l'état de mélange dans la cristallisation 

de cette dernière. 

Thomsonite S i 9 0 4 H 3 r-f- Aq. 

2 0 
La moyenne de hui t analyses donne S = --

J J 3 o , 2 

Cependant Berzelius propose S i 4 8 A l 3 6 Na 3 Ca° l ì 3 ° , d 'où 
G 20 

3 2 , 5 
O Ci 

M . Rammelsberg donne S 1 2 Al 9 R » H \ d'où S = y — • 
31,7 

Mésotype S i 3 O 5 ( R , r II) 4- Aq. 

5 
La moyenne de quinze analyses donne S = g—̂ - ; « varie 

de ^ à jr-71 e t , malgré cela , on propose les formules sui-
Ó j ,4 

vantes : 
Mésotyp e s calcaires . S i 1 2 R* r 6 Aq''; 

Méso type s s o d i q u e s . .,. S ' 2 R 3 r B Aq" ; 

Méso type s calcareo-sodiques. S ' 1 R 2 rG A q 6 , 

d a n s l e s q u e l l e s 0) e s t i n v a r i a b l e , t a n d i s q u e S v a r i e d e — à 

— 1 c e q u i e s t p r é c i s é m e n t l e c o n t r a i r e d e 1 e x p é r i e n c e . 

CordiéiLtc S i 4 O 7 ( B , r ) 6 . 

D a n s d i x a n a l y s e s , S v a r i e s e u l e m e n t d e ~ à _ ^ ., •> t a n d i s 

3 3,IO 
4 - , 7 3 

t p i e co v a d e —^ j u s q u ' à ; a u s s i a - t - o n p r o p o s é l e s f o r 

m u l e s s u i v a n t e s : 

a . ( S i O ' 4 - 3 R " 0 ) 4- F ?. Si 0= 4- Al 'O'J; 

h . 3 ( 2 S i O ' 4- 3 R 0 ) 4- 8 ( S i 0 5 4- Al' O 1 ) ; 

<•. [ ( 2 Si 0 4- 3 F e ' O) -H 2 (S i O • 4- Al' O )] 

4- 2 ["' ?. Si 0 -F- 3 Al- 0 ) 4 3 ( SI 0 - -t Al' 0 ' )] 
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Achmilc Si 3 0 7 (R r)*. 

S = et — j tandis nue co varie de — - a .— 
2 , 1 2 , 2 IO , 0 

Albite Si 3 0 4 ( R , r ) 2 . 

, 2 , 3 ,6 c , , 36 , 36 
co varie de - a -—••> et 3 seulement de — a -—— 

9 9 1 2 I a , 5 

Apophjllite S i 8 0 " ( R , H)* -f- a Aq. 

5 5 
Dans cinq analyses, S varie seulement de-^— à — 

J 3 ,g 4 ,2 

On donne (»SiO» + K s 0 ) + 8 (Si 0 3 - r - C a s O ) •+- iGAq. 

Axinite. 

Les dernières analyses conduisent à la formule 

3 ( S P O R 4 ) - t - B o O ' R. 

Le borate BO 5 R doublé devient W O 3 - f O R ! 

Brewstérite S i 5 O 1 (R r ) 4 + 2 Aq. 
5 

S = -|, et l'on propose : 

a . ' S i , s A ! l 2 R 3 A q ' 3 ; 

b . SiG° A l , s R 5 A q " . 

Couzeranite Si 3 O 5 R 4 . 
S = ~ - ; cependant on y suppose Si 6 K 3 -+- b'Si 3 Ca -+-

«Si 3 AL, d'où S = ^ -
2 

Datholite Si 2 O 3 Ca II -+- B O 2 C a . 

Boti joli te S i 2 O 3 C a H + B O 2 Ca + - Aq* • 

2 

Feldspath S i * O t ( R r ) 3 . 

, 3 3 . 3 ? , . . . . o . 3 9 
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Topaze Si 5 O 9 M 8 + 4 Fl Al. 

/V*«Ae Si 5 0 1 » A l 1 0 + 4 F l Al. 

Chondrodite S i 3 O s Mg 8 + F l Mg. 
_l_ 

Helvine S i ^ C V H ' - r - R * 0 ' . 
S v 

Ce silicate sulfuré donne pour S = —,e t cependant on 

représente ce minéral par 

3 ( M n ' S + M n 2 0 ) + ( a S i O 3 + 3 M n 2 0 ) 

-+- 2 ( S i O ! + Be' O 3 ) + 2 S i 0 3 - f - Al' O 3 ) . 

Heulandile Si 3 O 4 R s -+- - Aq. 

S = g ? et l'on propose Si 4 Ca 3 H 2 1 , d'où S = jr-^-

Nèphêlinc S 3 O 4 ( R r ) 8 + - (R r ) 8 0 . 

D'après la moyenne de vingt analyses concordantes, 

S = — 5 et les formules proposées donnent 

20 22 
— et — 
20 20 

Scapolàe S 3 CV ( R , r ) \ 

3 

Cinq analyses donnent S = - ; on propose S i 1 8 Al 6 Ca s , 

d'où S = 
2 , 2 

Murchisonite S i 4 O h l l * . 

S = et, dans la formule proposée , 
( 4 Si O 3 + 3 K 7 0 ) -t- 3 (Si O 1

 - H Al' O 3 ). 

12 
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Q U A T R I È M E S E C T I O N . 

B A S Y L E 5 OU BASYLIDES. 

SUR LES BAS V LES OU B A S Y L I D E S . 

Je donne le nom de basyles aux composés, hypothétiques 

ou non , analogues à l 'u ranylc , et dont on peut concevoir 

l'existence distincte dans certaines combinaisons. 

J'ai donné plus haut (i) un petit tableau qui renferme 

quelques composés de ce genre , comme les tartrates bory-

lique, arsénylique , ant imonyl ique, uranylique et le ferro-

cyanure ni tryl ique. La composition de ces sels nous jette 

( i ) Anomal ie du b i o x y d e d'azote et de l 'ae ide h y p o - a z o t i q u e 

Cuivres silicates Si"2 O 3 Cu s -+-Aq , -t- 2 A q , - f - 3 A q . 

La cimolite, la dermat ine , le dioptase, la ehlorophaïte , 

la fowlérite, la gokumite, l ' indiani te , le manganèse sil i

cate, le zinc silicate, l a k i r w a n i t e , la kuébélite, le Iépido-

mélau, l 'ot trél i te, la phénaki te , la phonoli te , la polyadel-

pliite,la rliodalite, la saussurite, la seyberti te, la xénolite , 

la smélite , la muromont i te , la l iebénéri te , la vermiculile 

appartienjient à la formule 

S i O J ( R r ) J . 

D'après ces exemples , on voit combien les formules qu'on 

attribue aux silicates sont loin de s'accorder avec l 'expé

rience, et que , en général , S est constant , tandis que w est 

très-variable. 

Je ne veux pas en conclure que les formules que je p ro

pose moi-même soient à l 'abri de toute objection ; mais ce 

qui est certain, c'est qu'elles sont beaucoup plus simples et 

s'accordent mieux avec l'expérience que les formules ordi

naires. 
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dans un certain embarras , lorsqu'il s'agit de leur appliquei 

la notation dont nous venons de faire usage pour les sels 

ferriques , chromiques et aluminiques. 

Mais, avant d 'entamer ce sujet, il est nécessaire que nous 

jetions un coup d'œil sur les sels d 'uranyle , afin de savoir 

s ils sont neutres ou basiques; il faut même que nous exa

minions cette question : Qu'est-ce qu 'un sel neutre? qu'est-

ce qu 'un nitrate neutre ? 

A cette ques t ion , il y a , comme on le sa i t , deux r é 

ponses : 

i ° . Un ni t ra te neutre est u n sel qui renferme 5 p r o 

portions d'oxygène dans l'acide pour i dans la base ; 

2 ° . Un nitrate neutre est un sel qui est sans action sur 

les couleurs rouge et bleue du tournesol. 

Nous sommes maîtres de prendre l 'une ou l 'autre défi

n i t ion ; mais encore faut-il crue, sou3 celle que nous pren

drons , viennent se ranger d,es corps qui jouissent d 'un cer

tain nombre de propriétés communes. 

Or , en adoptant la première définition, il se trouve que 

tous les nitrates neutres o n t , non-seulement la même com

position (c'est la définition e l le-même), mais encore que , 

presque tous, ont des propriétés semblables. Ainsi la plupart 

d 'entre eux sont sans action sur la teinture de tournesol : 

ils se préparent facilement en employant non-seulement 

i équivalent de base et i équivalent d 'acide, mais même uu 

grand excès de ce dernier . Ils sont solubles , et s'obtiennent 

tous à l 'état cristallisé, ce qui permet d'en déterminer avec 

certitude la composition. Par double décomposition avec 

un autre sel neut re , ils donnent naissance à deux nouveaux 

sels qui restent neutres (comme composi t ion) , et qui sont 

sans action sur le tournesol. 

Les nitrates basiques renferment plus d 'une proportion 

d'oxygène dans la base. Ils sont ordinairement insolubles 

et incristallisables ; ils s 'obtiennent difficilement dans un 

état de pureté suffisant pour pouvoir être soumis à l 'ana-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '9i ) 
lyse : par conséquent , leurs formules sont très-douteuses. 

Lorsqu'ils sont cristallisablcs, ils s'allèrent si l 'on veut les 

purifier par une seconde cristallisation. Mis en présence 

d'un sel neu t re , ils éprouvent une double décomposition 

irrégulière, d'où résultent tantôt deux sels neutres mêler, 

d'un excès de base , tantôt un sel neutre et un nouveau sel 

basique d'une composition variable. L'addition de l'acïde 

nitrique en change immédiatement la basicité. 

Eu adoptant la seconde définition, il se trouve que les 

nitrates neutres renferment des sels solubles, cristallisablcs, 

c'est-à-dire quelques-uns des sels que nous avons déjà r an 

gés parmi les sels neutres d'après la première définition ; 

niais on y rencontre aussi beaucoup de sels peu solubles, ou 

insolubles, incristallisables, à double décomposition irré

gulière. Ces nitrates neutres ont une composition très-va

riable : les uns renferment ipropor t ion d'oxygène, et les 

autres | , 2 , 3 , . . . , proportions d'oxygène dans la base. 

De cette classe sont exclus les nitrates de cu iv re , de b is 

muth , de peroxyde de fer, e t c . , parce qu'ils rougissent la 

teinture de tournesol. 

La première définition est donc préférable à la seconde ; 

aussi tous les chimistes l 'ont-ils adoptée. 

Venons maintenant au nitrate uranique ] \ 1 8 0 ! - | - U 2 0 3 ; 

est-ce un sel neutre ou un sel basique? 11 n 'y a pas à hési

ter; puisque nous adoptons la première définition, c'est un 

nitrate basique. Mais voyez la singulière anomalie! ce sel 

ne possède pas une seule propriété des sels basiques, et cela 

à un tel point , que tous les chimistes, avant de connaître 

sa composition, l 'avaient considéré comme un sel neutre . 

Ce que nous venons de dire du nitrate , il faut l 'appliquer 

à tous les autres sels uraniques qui ont tous les propriétés 

des sels neutres , mais qui sont tous, comme composition, 

basiques , et basiques au même degré. 

Cette anomalie des sels uraniques ne tiendrait-elle pas à 

la définition qu'on donne des stls neutres et à la manièrt 
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dont on envisage leur consti tution? Un sulfate neu t r e , dit-

on , est un sel dont la base contient i et l'acide 3 propor

tions d'oxygène. Mais les chimistes qui admettent cette 

déGnition se gardent bien de l 'appliquer aux sulfates neu

tres de qu in ine , d 'éthylonitraniline ; et je pense qu'aucun 

d'eux ne voudrait considérer les sulfates arsénieux et bor i 

ques , obtenus au milieu de l'acide sulfurique bouillant et 

concentré , comme des sels basiques. 

Ne doit-on pas dire qu 'un sulfate neutre est un sel dont la 

composition peut se représenter par i proportion de sul

fate d 'hydrogène, plus i proportion de matière oxydée, 

moins i proportion d'eau? Représentons par OZ 2 la com

position de la matière oxydée , et établissons le parallèle 

suivant : 

j S O , I F O , K* = 

j SOS K ! -f- O , I F 

I SOS H'' -f- O , T? = 

\ SOS V -+- O , IF 

Il nous montre qu 'un sulfate neutre n'est que de l'acide 

sulfurique dont l 'hydrogène a été brûlé ou enlevé, tandis 

que le reste de la matière oxydée K z ou Z" est venu prendre 

la place de l 'hydrogène et jouer son rôle. Or, que Z 2 repré

sente du sodium , du fer, du cuivre, ou une matière oxydée, 

comme l 'é thylonhranil ium ou l'oxyde uraneux , ou de l'a

cide arsénieux partiellement désoxydé, peu importe , pourvu 

que le nouveau sel possède toutes les propriétés des sels 

neutres. 

Lesoxy des qui peuvent ainsi brûler l 'hydrogène de l'acide 

sulfurique ne sont, donc pas nécessairement des matières qui 

ne renferment qu'une proportion d'oxygène, mais qui peu

vent en céder une à l 'hydrogène. D'après cela, U 2 0% 

A s 2 0 3 , S b 2 0 3 , B o 2 0 3 , J N 2 0 3 , etc., peuvent représenter une 

proportion d'oxyde équivalant à une proportion de OK 5 ; 

mais alors nous sommes entraînés à d'autres conséquences 

qui vont nous jeter dans un nouvel embarras. 
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Comment allons-nous noter les sels d 'uranyle? Puisque 

nous les comparons aux sels d'arsényle , de boryle et de n i -

tryle , nous ne pouvons pas représenter l 'oxyde uranique 

autrement que par \ 2 0 , l'oxyde uraneux étant U s O . Pa r 

conséquent, l 'uranyle ou V 2 O 2 est isomère, mais non iden

tique à l'oxyde uraneux. \ 2 est u n autre équivalent que U 2 ; 

il ne joue pas le même rôle , il n'a pas le même poids, J u s 

qu'à présent nous ne rencontrons pas de difficulté. 

Mais est-ce que les oxydes ferr ique, manganique , chro-

mique, aluminique, bismutfnque et antimonieux ne se com

portent pas comme l'oxyde uranique ? M. Peligot a fait, dans 

le temps, quelques recherches pour voir si les oxydes de bis

muth et d 'antimoine ne seraient pas analogues à l'oxyde 

d uranyle, et il a cru devoir se prononcer pour la négative. 

Cependant on rencontre plusieurs sels d e b i smuth et 

d'antimoine qui sont non-seulement basiques , au point de 

vue de la composition, mai% encore cristall isables, qui 

rougissent plutôt la teinture de tournesol qu'ils ne la bleuis

sent, et qui doivent, avec autant d e raison que pour les sels 

d'uranyle, être considérés comme des sels de b ismuthyle , 

d'antimonyle, d 'arsényle; tels sont les suivants : 

Chlorure d'ant imonyle . . 

Chlorure de b i smuthy le . 

Sulfate ac. d 'ant imonyle . 

Sulfate neutre de b i s m u 

thyle 

Sulfate ac. de b i smuthy le 

Suif. ac. d'arsényle crist. 

Oxalate ac. d 'ant imonyle 

Carbonate de b i s m u t h y l e . 

Nitrate de b i s m u t h y l e . . . 

C f S b 3 

№ B i 3 

5 S 0 3 -

S O 3 -4-

2 S O 3 -

- a O ' S b 3 = ( i ) C l S b y ; 

4- 2 0 3 B i ' = C l B y ; 

• 2 S h J 0 3 -t- 3 H 3 0 = SO' ( S b y f JVTJ'f»; 

B i 3 O 3 

•f- B i ' O 3 + 3 H 3 0 

4 S O ' - t - 3 A s 2 0 3 

2 C 3 O 3 -+- S b 5 O 3 

CO 3 = BP O 3 

N ' O -f- B i 3 O a H 

+- H 3 0 

2 H 3 0 

: S O ' B y 3 ; 

: S O ' B y 1 1 + A q . ( 3 ) ; 

: S 0 1 A s y T H T ( 2 ) ; 

= C O 1 S b y H ; 

= C 0 3 B y 3 ; 

; N i 0 3 B y - l - A q . (2) 

( i ) Je me servirai de ce signe pour exprimer que deux corps ou deux for
mules se correspondent. Ainsi P ! O s i P ' C l " = PO" . 

{2) D'après mes analyses inédites. 
(3) D'après les analyses de M. Keintz et les miennes. 

i 3 
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Q u e l l e d i f f é r e n c e y a-t- i l e n t r e l e s s e l s d e e h r o m y l e , d e 

f c r r y l e , d ' a l u m i u y l e , d ' a n t i m o n y l c , d e b i s m u t h y l e e t c e u x 

de l ' u r a n y l e ? A p e i n e p o u i r a i t - o n e n c i t e r u n e ; c ' e s t q u e l e s 

p r e m i e r s s e l s s o n t d é c o m p o s a b l e s p a r L 'eau, t a n d i s q u e c e u x 

de l ' u r a n y l e n e l e s o n t p a s . M a i s c e l a n e suff i t p a s p o u r f a i r e 

c o n s i d é r e r l e s u n s c o m m e d e s s e l s b a s i q u e s , e t l e s a u t r e s 

c o m m e d e s s e l s n e u t r e s . 

C e p e n d a n t i l e x i s t e u n e d i f f é r e n c e , n o n p a s d a n s l e s p r o 

p r i é t é s d e s s e l s , m a i s e n t r e l e f e r , L ' a n t i m o i n e , e t c . , e t l 'U-

r a n e ; c ' e s t q u e l ' u r a n e n e d o n n e q u e d e s s e l s d ' u r a n y l e , e t 

pas u n s e u l d'UT a u i c u m ; t a u d i s q u e l e f e r , L ' a n t i m o i n e , e t c . , 

d o n n e n t , n o n - s c u l e m e u t d e s s e l s d e f e r r y l e , d ' a n l i m o -

n v l e , e t c . , m a i s e n c o r e d e s s e l s d e f e r r i c u m , d ' a n t i m o i n e , e t c . 

P u i s q u ' i l e x i s t e d e s s e l s d e f e r r i c u m , p o u r q u o i n ' y a u 

r a i t - i l p a s d e s s e l s d e f e r r i c u m b a s i q u e s ? S ' i l e x i s t e d e s s e l s 

de f e r r i c u m b a s i q u e s , e n cpioi d i f f é r e r o n t - i l s d e s s e l s d e f e r 

r y l e ? S i l e s s e l s d e f e r r y l e s o n t d e s s e l s b a s i q u e s d e f e r r i 

c u m , p o u r q u o i l e s s e l s d ' u r a n y l e n e s e r a i e n t - i l s p a s d e s s e l s 

b a s i q u e s d ' u r a n i c u m ? 

A u m i l i e u d e c e s d i f f i c u l t é s , j e m e s u i s d e m a n d é s ' i l n ' y 

a u r a i t p a s des s e l s d e f e r r i c u m b a s i q u e s i s o m è r e s d e s s e l s 

de f e r r y l e n e u t r e : 

= Sel basique de ferricum SO 1 f 2 -f- 2 O f 2; 

Sel neutre de ferryle SO' F y 2 . 

Je p a r a i s , i c i , r e j e t e r l a q u e s t i o n d a n s l e s h y p o t h è s e s , a f i n 

d 'év i t er d e l a r é s o u d r e 5 m a i s e n d e m a n d a n t s i l e s u l f a t e 

n e u t r e d e f e r r y l e n e s e r a i t p a s i s o m è r e a v e c l e s u l f a t e t r i b a -

s i q u e d e f e r r i c u m , j e l a i s s e la q u e s t i o n s u r l e t e r r a i n d e 

l ' e x p é r i e n c e , c a r s ' i l y a d e u x s u l f a t e s i s o m è r e s , n o u s d e 

v r o n s l e u r t r o u v e r d e s p r o p r i é t é s d i f f é r e n t e s . 

C e s u j e t e s t t r è s - d i f f i c i l e à t r a i t e r , c a r lus c o r p s a u x q u e l s 

on a a f f a i r e s o n t p o u r l a p l u p a r t i n s o l u b l e s e t i n c r i s t a l l i s a -

b l c s , c e q u i r e n d l e u r s f o r m u l e s t r è s - i n c e r t a i n e s . J e m u b o r -

I 3 . 
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lierai à rappeler cpielques faits , sans prétendre qu'ils soient 

suffisants pour vider la question. 

Le premier qui me frappe , c'est de voir que certains sul

fates basiques sont insolubles, tandis que d'autres sulfates 

qui ont la même composition, ou même qui sont plus basi

ques , sont solubles. Ainsi l 'aluminite S 0 s - f - A P O s 4 - p , H ! 0 

est soluble, tandis qu'on peut avoir en dissolution un sel de 

même composition, comme le prouve l 'expérience suivante : 

j ' a i fait dissoudre dans l'eau 3 proportions de sulfate d'a

lumine, s o i t 3 S 0 3 4 - A P O 3 ; ensuite j ' y ai ajouté, goutte à 

goutte, du carbonate de soude, en agitant chaque fois pour 

redissoudre le précipité formé. Lorsqu'i l y eut un léger trou

ble permanent , je cessai l 'addition du carbonate, et je trou

vai que j ' e n avais employé 2 propor t ions , la l iqueur rou

gissant encore fortement la teinture de tournesol. Celte 

l iqueur devait donc renfermer du sulfate d'alumine triba-

sique, car 

( 3 S O 3 + Al 1 O 3 ) -t- 2 N a 2 0 = 2 (SO 3
 4 - 0 N a 2 ) 4 - ( S O 3 -t- Al 1 O 3 ) . 

Ce sous-sulfate, acide et t rès-soluble, a peu de stabilité, 

et il se précipite ou se décompose, soit par l'addition de 

l ' eau, soit par l 'ébullit ion. 

D'après quelques chimistes , le précipité qui se forme 

dans ce cas aurait précisément la composition de l'alumi

n i t e ; mais tous les expérimentateurs n 'ont pas trouvé les 

mêmes résultats. 

Quoi qu'il en soit, nous avons donc deux sulfates alumi-

niques tribasiques ,V un soluble , l ' au t re insoluble. L'alumi

nite ne serait-elle pas un sulfate d 'a luminicum basique 

S 0 4 A P 4 - 2 A P O 4 - g A q , e t , par conséquent, insoluble, 

tandis que le sel soluble serait un sulfate d'aluminyle neu

tre SCP Aly% ou un sel double SO 4 ( Aly, N a ) 5 . 

On conçoit alors pourquoi le sulfate d 'aluminicum neu

tre SO*AP, possédant une réaction acide, l a conserve, mal

gré l 'addition du carbonate de soude: en effet, l 'alumine, 
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mise peu à peu en l iber té , au lieu de rendre le sel basique, 

le ferait passer à l'état de sel d aluminyle. 

11 existe un autre sel d 'alumine soluble , qui renferme 

3 SO 3 4 - F e 2 O 4 - M g 2 O •+• Af O 3 + i5 Aq , 

et qu'on peut considérer comme une combinaison des trois 

sels suivants : 

S O ' F 2 4 - 5 A q , 

SO< M g ' 4 - 5 A q , 

SO* A l y 2 4 - 5 A q . 

Le sulfate ferrique se comporte comme le sulfate alunii-

nique. Si l'on opère sur une dissolution très-concentrée, en 

y versant peu à peu un mélange d 'ammoniaque et de car

bonate d 'ammoniaque , la l iqueur, d'abord à peine jaunâ

tre, prend une couleur rouge-brun très-foncée ; abandonnée 

à elle-même pendant vingt-quatre heu res , elle reste trans

lucide en prenant une consistance gélatineuse. Chauffée 

doucement, la l iqueur se coagule peu à peu , comme du 

blanc d'œuf, en restant t ranslucide, et de l 'eau versée sur 

cette matière coagulée reste incolore. Si l'on précipite cette 

dissolution par de l'alcool, on obtient une matière sirupeuse 

q u i , par la dessiccation, devient d u r e , bri l lante et t rans

lucide. Ce sel, ainsi desséché, n 'a pas perdu sa solubil i té; 

exposé à l 'air , il en attire l 'humidité et tombe en déli

quescence; mais si l'on étend d'eau la dissolution, ou si on 

la chaulfe légèrement , le sel devient insoluble ou se 

décompose. 

Un précipité analogue , obtenu par la potasse et l'alcool, 

a donné à RI. Soubeiran , 

8 S O 3 + 2 K.' Û + 3 F 1 O 3 + 22 i l 2 O , 

so i t 

2 ( S 0 3 4 - O K 2 ) -+-3(2 SO 5 4 - F 1 O 3 ) 4 - 22 Aq ; 

ou bien , en n'y admettant que iq Aq , et en supposant que 
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c'est un sel acide do ferry le , 

SO< K ' F y * H s 4 - 2 A q . 

Le sel de ferryle soluble se coagulerait par la chaleur et 

deviendrait insoluble en passant à l 'état de sel de ferricum 

basique. 

L e sulfate chromique présente des phénomènes analo

gues. Ce sel, comme tous les autres sels chromiques , se 

présente tantôt avec une couleur bleue ou violacée, tantôt 

avec une couleur verte. Ces changements de couleurs tien

draient-ils à l a présence du chromicum dans certains cas, 

ou à celle du chromyle dans d'autres ? 

Les chimistes ne sont pas d'accord sur la solubilité du 

sulfate de bismuth. Cela t ien t , comme je vais le démon

trer , à l'existence de deux sulfates , dont l 'un est soluble et 

l 'autre insoluble. 

Qu 'on fasse dissoudre du bismuth dans de l'acide n i t r i 

que boui l lant , et que , dans l a l iqueur, on verse de l 'acide 

sulfurique ; tantôt il n 'y aura pas de préc ip i té , et tantôt i l 

s'en formera un très-abondant. Q u e , sur ce précipité, on 

verse quelques gouttes d eau, tantôt il se dissoudra subite

ment , et tantôt i l restera insoluble , quelle que soit la quan

tité d'eau que l'on y aura ajoutée. Yoicil 'explication du phé

nomène : Si l'on verse l'acide sulfurique dans la dissolution 

froide du n i t r a t e , et en n 'opérant pas sur une trop grande 

quant i té , afin que la l iqueur ne s'échauffe pas , il n 'y a pas 

de jjrécipité. Ajoute-t-on trop d'acide sulfurique; alors il 

se dépose un sulfate de bismuth cristallisé en aiguilles, peu 

soluble dans l'acide sulfurique, niais extrêmement soluble 

dans l 'eau. 

S i , sur ce sulfate cristallisé, on verse quelques gouttes 

d'eau, ou bien u n e très-grande quantité d 'eau, il se dissout 

immédiatement ; mais si l'on chauffe la dissolution, quel

que petite ou quelque grande que soit l 'eau ajoutée, peu à 

peu il se précipite du sulfate de b i smuth , qui ne se redis-
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sout plus dans l 'eau, ni à froid ni à chaud, même en y ajou

tant une grande quanti té d'acide sulfurique. 

IN'aurait-on pas, dans un cas, du sulfate de bismuthicum; 

dans l 'autre, du sulfate de bismuthyle? 

On sait qu 'une des variétés de l'acide arsénicux rougit 

la teinture de tournesol , tandis que l 'autre la bleuit . Ce 

dernier ne serait-il pas l'oxyde d'arsényle O -+- (O* As 2 ) ? 

Les hydrates d 'a lumine , naturels et artificiels, se dis

solvent dans l'acide sulfurique. Le diaspore y est insoluble , 

et, chose remarquable , il y devient soluble après avoir 

perdu son eau. IVy aurai t - i l pas un oxyde d 'alumïnicum 

Al 2 O, et un acide aluminique anhydre ou hydraté = Al 2 O 3 ? 

Le bleu de Prusse soluble provient de l 'oxydation du pré

cipité qui se forme lorsqu'on verse du prussialc de potasse 

dans un sel ferreux. On ne conçoit guère comment un sel 

insoluble de fer peut acquérir de la solubilité en devenant 

basique. Admettons que l'oxygène, en oxydant le ferrosum, 

le fasse passer à l'état de ferryle ; alors le précipité blanc 

ferreux et le bleu de Prusse soluble se représenteront de la 

manière suivante : 

Ferrocyanure d ' h y d r o g è n e . . C S K S F % F P ; 

Ferrocyannre de ferrosum et de potas- ) Q S j j 6 p 3 Y2 ii.' 
siiim, ou précipité blanc j ' ' 

F e r r o c y a n u r e d e f e n y l e , de potass ium et j M ( p H + x A 

d hydrogène ( bleu de P u i s s e soluble ) ) 

Ce dernier, au lieu d'être u n sel basique , serait un sel 

acide et soluble. 

Les sulfates chromique , aluminique et ferrique nous 

présentent encore, d'après M. Jacquelain, un fait extrê

mement remarquable. Suivant que la dissolution de ces sels 

a été faite à chaud ou à froid, que la dissolution est chaude 

ou froide, qu 'on a laissé refroidir celle-ci depuis peu ou 

depuis longtemps , on peut en précipiter tout l'acide sulfu

rique par les sels de b a r i u m , ou seulement une part ie . La. 
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l iqueur qui précipite complètement, et celle qui précipite 

part iel lement , étant isomères, l u n e ne renfermerait-elle 

pas du sel de ferryle ou de chromvle , et l 'autre un sel de 

ferricum ou de chromicum ? 

Les chlorures nous offriraient sans doute des faits sembla

bles. M. Phil l ips donne une analyse d'un chlorure fée

rique quatorze fois basique et encore soluble. Cette grande 

basicité pour un sel soluble m'ayant paru extraordinaire , 

j ' a i voulu répéter moi-même l 'analyse; mais en versant du 

nitrate d'argent dans la dissolution de ce sel, celle-ci devient 

lai teuse, et ne contient qu 'un faible précipité qui n 'a nulle

ment l'aspect caillebotlé. Si l'on essaye de filtrer cette l i 

queur, en employant même quatre ou cinq filtres les uns 

dans les au t res , elle reste toujours lai teuse; m a i s , par l 'é-

bullition avec l'acide nitr ique , le précipité augmente peu à 

peu. Il est donc possible que M. Phil l ips n 'ai t pas préci

pité tout le chlore , ce qui aura donné une si grande basicité 

à son sel. 

Pour que mon hypothèse sur les sels de ferryle et de fer

ricum pût être acceptée, il faudrait avoir des analyses exac

tes , mettre à part les sels qui auraient des propriétés com

munes , et voir si aux analyses qui s'accorderaient avec la 

théorie du ferryle correspondraient des sels qui auraient des 

propriétés communes. La simplicité des formules pourrait 

servir aussi de guide dans ce cas. Je c i terai , comme exem

ple , un alun basique, cristallisé en prismes hexagones régu

liers , et dont la formule est 

4 S O 3 + î K ' 0 + F 1 O 3 - h 6 Aq . 

Si nous la représentons avec le ferr icum, nous aurons 

qui n'est pas réductible. Si nous adoptons la théorie du 
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f e r r y l e , n o u s a u r o n s 

/ 2 K 2 0 \ 

f 4 SO' -+- F y ' O ) + 5 A q , 

\ H 2 0 / 

q u i e s t é g a l e m e n t i r r é d u c t i b l e . E n c o n s é q u e n c e , j ' a i r e p r i s 

c e t t e a n a l y s e , e t j ' a i t r o u v é l a c o m p o s i t i o n s u i v a n t e : 

8 S O 1 -f- 3 K.2 0 -f- 2 F 4 O 3 -f- 11 A q , 

ce q u i d o n n e , a v e c l e f e r r i c u m , l a f o r m u l e 

f 3 K ' 0 \ 
( 8 S 0 3 + 5 f 2 0 j + r O - f - n A q , 

q u i e s t i r r é d u c t i b l e . A v e c l e f e r r y l e , e l l e d e v i e n t 

/ 3 K 2 0 \ 

{ 8 S 0 3 4 - 2 F y 2 0 J-r- 8 A q , 

\ 3 H ! 0 / 

q u i , d i v i s é e p a r 8 , d o n n e 

S 0 , R T F y 7 H 7 + A q . 

C ' e s t d o n c u n s e l a c i d e e t s o l u b l e . 

M a i s , j e l e r é p è t e , c e s a n a l y s e s s o n t e n t o u r é e s d e d i f f i 

c u l t é s , e t i l e s t n é c e s s a i r e q u ' e l l e s s o i e n t c o n t r ô l é e s p a r p l u 

s i e u r s c h i m i s t e s , e t s u r t o u t q u ' o n s ' a t t a c h e à o b t e n i r d e s 

p r o d u i t s p u r s . 
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TROISIÈME PARTIE. 

MÉTAMORPHOSKS. 

P R E M I È R E S E C T I O N . 

RÉACTIONS S\ MÉTRIQUES. — CLASSIFICATION DES RÉACTIONS.-
SUBSTITUTIONS. 

Ré ACTIONS SYMÉTRIQUES. 

L ' é t u d e d e s r é a c t i o n s c h i m i q u e s n o u s e s t i n d i s p e n s a b l e 

p o u r c l a s s e r l e s s u b s t a n c e s o r g a n i q u e s , c a r u n e b o n n e c l a s 

s i f i c a t i o n d o i t ê t r e , p o u r a i n s i d i r e , l a r é s u l t a n t e d e t o u t e s 

c e s r é a c t i o n s . P a r m i c e l l e s - c i , l e s u n e s s o n t e x t r ê m e m e n t 

n e t t e s e t p e u v e n t s ' e x p l i q u e r à l ' a i d e d ' é q u a t i o n s t r è s - s i m p l e s , 

t e l l e e s t l a d é c o m p o s i t i o n d e l ' o x a m i d e p a r la p o t a s s e ; lus 

a u t r e s , a u c o n t r a i r e , s o n t c o m p l e x e s e t n e s e l a i s s e n t p l u s 

m e t t r e e n é q u a t i o n , à c a u s e d e s n o m b r e u x p r o d u i t s q u i se 

f o r m e n t , c o m m e l o r s q u ' o n d i s t i l l e d u s u c r e a v e c d e la 

c h a u x . N o u s d i s o n s q u ' i l y a métamorphose d a n s l e p r e m i e r 

c a s , e t destruction d a n s l e s e c o n d . N o n p a s q u e n o u s 

f a s s i o n s u n e d i f f é r e n c e a b s o l u e e n t r e c e s d e u x e s p è c e s d e 

r é a c t i o n s , c a r l a s e c o n d e n ' e s t p r o b a b l e m e n t d u e q u ' à de 

n o m b r e u s e s m é t a m o r p h o s e s q u i s ' o p è r e n t s u c c e s s i v e m e n t . 

A i n s i , l ' a c t i o n q u e l a p o t a s s e e x e r c e s u r l ' i n d i g o p e u t t o u t 

a u s s i b i e n ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e d e s t r u c t i o n q u e 

c o m m e u n e m é t a m o r p h o s e , p a r c e q u ' i l se f o r m e u n a s s e z 

g r a n d n o m b r e d e p r o d u i t s d o n t l ' a p p a r i t i o n s i m u l t a n é e 

p a r a î t d i f f i c i l e à e x p l i q u e r , m a i s d o n t l a f o r m a t i o n s u c c e s 

s i v e s e l a i s s e r e p r é s e n t e r p a r d e s é q u a t i o n s t r è s - s i m p l e s . 
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On sait qu il so forme , dans cette circonstance, de l ' in-

digo blanc de l ' isatinate, du carbanilate et du carbonate de 

potasse, de l 'hydrogène, de l'oxyde de carbone et de l 'ani

line. L'on obtient 

i ° . 3 C B H s N O 4 - K H O 4 - I P O = C ' H e K N O s - r - C l 6 H l ! N , 0 ' ; 
indigo. isatinato. indigo Manc. 

a". C l c H l l N a 0 3 + 2 K H O 4 - a II* O = 2 C s I I 6 I O 7 0 3 4 - H°; 

3°. C 8 H c K N 0 3 = C ' I P K N O ' - r - C O ; 
carbanilate. 

4". C I I e K N O 1 4 - K H O = G6 II' N 4 - GO 3 K' . 
aniline. 

Nous dir ions, volont iers , que cette série de métamor

phoses amène la destruction de l 'indigo. 

Nous laisserons la destruction pour ne nous occuper 

que des métamorphoses, et encore négligerons-nous, comme 

nous étant inutiles pour parvenir à notre bu t , les réactions 

dans lesquelles la substance, soumise à l 'expérience, se 

divise en deux parties renfermant l 'une et l 'autre du car

bone; k m o i n s que nous n admettions que cette substance 

était une combinaison de ces deux par t ies , comme le car-

banilide qui peut se décomposer eu acide carbonique et en 

aniline. 

Les métamorphoses étant ainsi à peu près limitées , on 

reconnaît que les corps qui les subissent , peuvent dispa

raître, changer d'état, passer successivement d 'une forme à 

l 'autre , et réapparaître avec leurs premières propriétés. 

Dans les phases qu'ils parcourent , ces corps donnent nais

sance à une multi tude de nouveaux composés qui consti

tuent une espèce de famille dont tous les membres peuvent 

se métamorphoser les uns dans les aut res ; tel est , par 

exemple, Téthérène qui se change en l iqueur des Hollan

dais, en éthérène ch loré , en perchlorure de carbone, en 

acide chloracétique, en acide acétique, en acétate de potasse 

ou de soude, en aldéhyde, en éther acé t ique y etc. , et peut 
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de nouveau réapparaître sous la forme du perchlorure de 

carbone, ou même sous sa forme première . 

Maigre leur diversité apparente , on reconnaît que presque 

toutes les métamorphoses rentrent dans deux cas pr inci

paux : i° Vaddition ou la soustraction d 'un corps simple 

ou composé ; a 0 la substitution, o u , ce qui revient presque 

toujours au même , la double, décomposition. 

La métamorphose par substitution est sans contredit le 

cas le plus fréquent, et si ce fait n 'a pas encore frappé les 

chimistes , cela t ient , d 'une pa r t , à l 'emploi qu'ils font des 

formules dualist iques, e t , de l 'autre , aux réactions secon

daires qui masquent la symétrie des réactions primitives. 

Je me sers de ce mot symétrie, parce que si l'on met en 

équation les réactions par substi tut ion, en écrivant le second 

membre au-dessous du premier , ou aperçoit que chaque 

terme du membre supérieur a un terme correspondant dans 

le membre inférieur, comme dans cet exemple 

S(V IV +Z1 — 

S O ' Z ' + H 2 . 

Ains i , il y a réaction symétrique lorsqu'on traite un sel 

par un métal ou par un oxyde, un hydrate , un bioxyde, un 

acide, un anhydride, un autre sel, etc. ; car il tend toujours à 

se déplacer ou à se former un autre métal, ou un autreoxyde, 

hydrate , bioxyde, anhydr ide , ou un autre sel. Si la symé

trie n 'a pas l i eu , c'est qu 'une réaction secondaire vient la 

détruire , ou bien que le corps qu 'on veut former ou dépla

cer, ne peut exister au milieu des circonstances dans les

quelles on opère. Ainsi , lorsqu'on verse de l'acide sulfurique 

sur un carbonate , on devrait avoir la symétrie suivante : 

SO' H 2 -f- CO ! K : = 

S O ' K ' - f CO 3 IV. 

Mais C O 3 I I 8 , ne pouvant exister dans les circonstances 

ordinaires , se décompose en C O 5 et f P O ; alors la symétrie 

n'existe plus. 
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C e q u ' i l y a d e r e m a r q u a b l e d a n s h s r é a c t i o n s s y m é t r i 

q u e s , c ' e s t q u e p r e s q u e t o u j o u r s l e v o l u m e g a z e u x d e s c o r p s 

e m p l o y é s e s t é g a l a u v o l u m e d e s c o r p s p r o d u i t s . N o u s 

p o u v o n s t r è s - b i e n n o u s s e r v i r i c i d e s v o l u m e s , m ê m e p o u r 

l e s c o r p s q u i n e s e l a i s s e n t p a s r é d u i r e e n v a p e u r s , p u i s q u e 

l ' e x p é r i e n c e n o u s a d é m o n t r é q u e d a n s l e s - ~ d e s c a s , l e s 

m o l é c u l e s c o r r e s p o n d e n t à 2 v o l u m e s . A i n s i , s i n o u s v o u 

l i o n s e m p l o y e r l e s f o r m u l e s o r d i n a i r e s , o n v e r r a i t q u e p o u r 

fa i re d u c h l o r a t e d e p o t a s s e , i l f a u t e m p l o y e r 3 6 v o l u m e s d e 

c h l o r e e t d ' h y d r a t e d e p o t a s s e , e t q u ' o n o b t i e n t 3 6 v o l u m e s 

d ' e a u , d e c h l o r u r e e t d e c h l o r a t e p o t a s s i q u e s . 

C i t e r d e s e x e m p l e s d e r é a c t i o n s s y m é t r i q u e s , c o m m e l a 

d é c o m p o s i t i o n d u s u l f a t e d e p o t a s s e p a r l e n i t r a t e d e b a r y t e , 

s e r a i t i n u t i l e . J e c h o i s i r a i , a u c o n t r a i r e , d e s e x e m p l e s d a n s 

l e s q u e l s c e t t e s y m é t r i e n ' e s t p a s a p p a r e n t e , s o i t à c a u s e d e 

la f o r m a t i o n d e s p r o d u i t s s e c o n d a i r e s , s o i t à[ c a u s e d e 

l ' e m p l o i d e s f o r m u l e s d u a l i s t i q u e s . J e m e s e r v i r a i d ' a b o r d 

de c e l l e s - c i : 
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E c r i v o n s m a i n t e n a n t c e s m ê m e s r é a c t i o n s d a n s l a n o t a -

a l o r s n o u s a u r o n s : 

CI Cl -h И П = 
i" i 

C1H + C 1 H ; 

Cl Cl -f- H K O -J- H K O = 
2 f Cl К + Cl K O - I - Н П О ; 

[ 3 Cl Cl + a H K O + H K O + 3 H KO = 

I 3 C 1 K -+- 2 C 1 K + CIKO ' -f- 3 H H O ; 

i 5 Cl Cl -f- S H H O -f- H H O + = = 

^ j 5 С 1 П + 5 C 1 H + I H O 3 - t - L H O 3 ; 

i sir O 3 -f- = - Ь П Н О = 

#

 Э ° j SrPO< + I H - f - H I ; 
3 Cl Cl - h N 3 N = 

6° 
З С Ш + C 1 3 N ; 

2 = + H ! N = 
7 * a l H + H P N ; 

SO* H ! - b M n J 0 J = 

S O ' M n 2 - ^ H ' O + O ; 

t C 3 N 3 C I , Cl ' - f - H ' , № № = 
9 ( H 1 , Cl 2 -f- C 3 N 3 Cl , H 4 N 2 ; 

ehlorocyariamide. 

/ С H ! Cl О -4- H 2 О = 
io ! 

| C ' H G 0 2 + H Cl. 

D a n s la s i x i è m e e t s e p t i è m e r é a c t i o n , j'ai f a i t a b s t r a c t i o n 

d e d e u x c o r p s s e c o n d a i r e s , l ' h y d r o c h l o r a t e e t l ' h y d r i o d a t e 

d ' a m m o n i a q u e . 

D a n s la b u i t i è m e , i l d e v r a i t s e f o r m e r d e l ' e a u o x y g é n é e ; 

m a i s c e c o r p s n e p o u v a n t e x i s t e r e n p r é s e n c e d u b i o x y d e 

d e m a n g a n è s e , s e d é c o m p o s e e n a b a n d o n n a n t d e l ' o x y g è n e , 

qui t r o u b l e l a s y m é t r i e d e l a r é a c t i o n . 

L a n e u v i è m e a c t i o n e s t e n c o r e s y m é t r i q u e ; m a i s s i l ' o n 

o p è r e à u n e t e m p é r a t u r e é l e v é e , l a c h l o r o c y a n a m i d e s e 

d é c o m p o s e e n d o n n a n t d u m e l l o n ; a l o r s i l n ' y a p l u s d e 

s y m é t r i e . 
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Le chlore, le brome et l ' iode, en agissant sur les sub

stances organiques, donnent presque toujours des équations 

symétriques, comme lorsque le chlore agit sur l 'éther : 

C H 1 0 0 4 - H 1 0 Cl Cl = 

C ' C l ^ O 4 - H ' 1 Cl H . 

Il en est de même avec l'acide n i t r ique , comme dans cet 

exemple : 
C 6 H s O + 3 X H O = 

C 6
 H 3 X 3 O 4 - 3 H H O ; 

A C I D E P I C R I Q U E . 

et avec les acides , les alcalis, les chlorides, etc. , l o r squ ' i l 

agissent sur les alcools , les éthers , les amides, etc. 

Enfin, il es ta remarquer que la plupar t de ces réactions, 

lorsqu'on veut faire usage des radicaux, comme l 'amide, 

l ' imide , l 'é thyle, l 'acétyle, etc., simulent singulièrement 

la double décomposition de deux sels l 'un par l 'autre. Il est 

inutile de citer des exemples trop connus. Je me borne à 

faire voir que la dixième réaction, qui paraît si éloignée de 

la double décomposition saline, l ' imite parfaitement, si l'on 

admet que l 'eau oxygénée est un radical analogue au 

chlore , hypothèse q u i , dans des milliers de cas , est aussi 

plausible que celle de l'éthyle ou de l 'amide. Représentons 

l 'eau oxygénée par E 2 analogue à C l 2 ; alors l ' eau, l'acide 

de ce nouveau radical , devient EH , et donne avec le 

chlorure de benzoïle : 

Bz Cl 4 - E H = 

B / E 4 - Cl H ; 

avec le chloride phosphoreux, 

P C I - 4 - 3 E H = 

P E 1 3 Cl H ; 

et ainsi de suite. 

Je citerai encore l'action du chlorure de benzoïle sur 
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1 acide benzoïque. Eu faisant du benzoïle un radical, et de 

l'acide benzoïque un corps analogue à l'acide clilorhydrique, 

on a 
O H 5 0 , Cl -f- C H> 0 ! fi z= 

H , Cl + C' H s 0 - , C I P O , 

c'est-à-dire que l'acide benzoïque anhydre serait un benzoato 

de benzoïle. Envisagées de cette façon, on peut alors dire 

que presque toutes les métamorphoses de la chimie orga

nique ne sont que des substitutions, ou des doubles décom

positions, ou des réactions symétriques. 

CLASSIFICATION DES RÉACTIONS. 

Les réactions , avons-nous d i t , doivent servir de base à 

une classification ch imique ; mais pour que cela soit possi

ble , il faut que ces réactions soient elles-mêmes suscepti

bles d'être classées. Or, d'après ce que nous venons de dire 

sur les réactions symétriques , et surtout de celles qui si

mulent la double décomposition sal ine, il doit être difficile 

de les distinguer les unes des aut res , et par conséquent de 

les classer. 

C'est, en effet, ce qui paraît être quand on examine 

l'action du chlore sur l 'hydrogène et sur l 'hydrure de b e n 

zoïle, celle du chlorure de benzoïle sur l 'eau, et celle du 

chlorure de potassium sur l ' iodure de sodium; car il suffit 

de les mettre en regard pour voir qu'elles se ressemblent 

au plus haut degré : 

C l C l 4 - H H = ) C l C l - ¡ - B z H = I B z C I - f - E H = JC1K - f - I N a — J 

C 1 H 4 - C 1 H J C l I U - B z C l Í B z E - 4 - C i n J C l N a - l - I K . ) ' 

et cependant personne ne les confond. Cela tient à ce q u e , 

pour comparer deux réact ions , il ne suffit pas , ainsi que 

nous venons de le faire, de les mettre en équat ion, et de 

voir si elles se correspondent terme à t e rme ; il faut encore 

que ceux-ci aient de l'analogie entre eux. 

Nous sommes donc amenés à cette conséquence, que 

•4 
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pour classer les réactions , il faut d'abord avoir une classifi

cation des corps. Riais comme nous ne pouvons obtenir 

celle-ci qu 'à l'aide des réactions, nous tombons inévitable

ment dans un cercle vicieux. Il ne peut en être autrement; 

cela revient à dire que la classification des corps et l'étude 

des réactions doivent se prêter un mutuel secours et s'amé

liorer progressivement. 

La classification des réactions ne nous offrirait néanmoins 

qu 'un intérêt secondaire, si elle ne devait pas nous conduire 

à la découverte des lois qui président aux réactions elles-

mêmes. Les chimistes ont reconnu depuis longtemps que 

la plupar t des substances minérales analogues, soumises à 

des réactions semblables, donnent de nouveaux corps qui 

sont analogues entre eux. Us ont bien reconnu qu'il en 

était encore de même pour certaines substances organiques; 

que quelques éthers se forment en vertu d'équations sem

blables ; que la réaction qui donne la benzamide est sem

blable à celle qui fournit l 'oxamide ; que la même équation 

s 'applique à la décomposition de l'acide sulfovinique et de 

l'acide sulfomélhylique par la potasse, etc. Mais ils ne 

pensaient pas que ces équations pourra ient les conduire un 

jour à une loi générale. En effet, les principaux corps qu'ils 

maniaient étaient loin de donner toujours des corps ana

logues par des réactions semblables. Ainsi l'acide campho-

r ique , en perdant i atome d 'eau , donnait un anhydride, 

tandis que les acides citrique et malique formaient, dans 

les mêmes circonstances, de nouveaux acides. L'oxalate 

d 'ammoniaque, en perdant ?. atomes d 'eau , donnait une 

amide neu t re , tandis que le carbonate se transformait en 

un alcali. Ce même oxalate , en perdant 4 atomes d'eau, 

donnait naissance à du cyanogène, tandis que le formiate 

se métamorphosait en acide cyanhydrique; et , d é p l u s , 

l 'emploi des formules dualistiques les empêchait souvent 

d'apercevoir la similitude des réactions lorsqu'elle existait, 

et leur donnait des équations différentes là où elles étaient 
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semblables. Ainsi , lorsqu'ils voulaient se rendre compte de 

l'action que les acides clilorhydrique et ni tr ique exercent sur 

l'alcool, ils écrivaient les équations de la manière suivante : 

N ' 0 S + ( C ' H , D 0 + I P O ) = ( N 3 O S - T - C < H " ' 0 ) •+- H ' O , 

H ! C 1 ' + ( C , H 1 D 0 + H ' 0 ) = (C1 1 + C < H ' ° ) + 2 H ! 0 , 

comme si i équivalent d'eau était mis en l iberté dans le 

premier cas et 2 dans le second; tandis que , en réali té, 

dans les deux cas la quanti té d'eau éliminée est la même. 

En étudiant l'action que le chlore et l'acide ni t r ique 

exercent sur les substances organiques , je ne tardai pas à 

voir que, avec des corps analogues, les équations semblables 

donnaient toujours naissance à des corps analogues. On 

verra plus loin que les réactions des acides sur les substan

ces organiques donnent lieu à une observation semblable. 

On entrevoit encore d'autres généralités non moins im

portantes , mais qu'il serait prématuré de formuler main

tenant. 

Mon but n'étant pas de faire un frai té sur les métamor

phoses , mais seulement d'examiner celles qui offrent que l 

ques généralités et qui peuvent me servir dans ma classifi

cation, je vais indiquer brièvement comment je conçois 

qu'on pourrai t les classer elles-mêmes, et je n 'entrerai 

dans quelques détails que sur les plus importantes. 

Je suppose qu'il s'agisse de classer les réactions du chlore 

sur les substances organiques. Il faudrait d'abord diviser 

celles ci en plusieurs groupes, comme les carbures d 'hydro

gène, les acides simples, les acides complexes, les aldéhy

des, les alcools, les alcaloïdes, etc. H faudrait même éta

blir des sous-divisions, comme les carbures d'hydrogène et 

les carbures surhydrogénés , etc. 

On mettrait ensemble les équations qui offriraient le 

même nombre de termes,puis on les classerait de la manière 

.suivante (je n 'examine que les équations à trois ou quatre 

4 -
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termes; je représente par A la substance employée, par 

C = ; Cl 5 le ch lore , par B la nouvelle substance produi te , 

et par Y l'acide chlorhydrique): 

I . — ACTION DU CHLORE SUR LES SUBSTANCES ORGANIQUES. 

A. Action du chlore sur les carbures d'hydrogène. 

2°. 
3 ° . 

4°. 

5 ° . 

6 ° . 

?• 
8° . 

9 ° -

TO°. 
IL". 

12°. 

l 3 ° . 

B = 
B -
B — 

B 

FI : 
B : 

B : 
B : 
B : 

B : 
B : 
B : 
B 

A + C , 

A + C ä ; 

A - f - C — 

: A + C 1 — 

: A + C' -

: A + C -
: A + C 3 -

: A + C ! -

: A + C • 

: A + C 1 

: A -r- C* • 

: A + C -

Y; 

•Y. 

•Y» 
-Y. 
-YS; 

•Y» 
- r , 

-YS 
• r - , 

et ainsi de suite. 

B. Action du chlore sur les carbures surhydrogénés. 

2°. 

3 ° . 

B = A 4 - C - Y , 
B = A + C ! — Y', 
B — A + C 3 — y 3 

et ainsi de suite. 

C . Action du chlore sur les aldéhydes. 

i ° B = - A 4 - C — Y, 
2° B = A - + - C 5 —Y'. 

3° B = A -f- C 3 — Y3, 

et ainsi de suite. 
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D. Action du chlore sur les alcools. 

1° B = A + C — y ! ? 

2° B = A + C — y 3 ? 

3° B = A + C J — y' ? 

et ainsi de suite. 

E. Action du chlore sur les alcaloïdes. 

i i ° B = A + C , 

" ' I a" B = A + C ; 

/ 3" B = A - f - C — y , 

b. ! 4° B = A + C — y , 

( 5 - B = A + C ! - y ! ; 

et ainsi de suite. 

F . Action du chlore sur les acides homologues de l'acide 

Jormiquc et les analogues du benzoïque. 

i ° B = A + C — y , 

a" B — A -+- C 3 - y 2 , 

3° B = A + G3 — y \ 

4" B = A + C 1 — y ' . 

J'ai mis dans ce tableau quelques-unes des principales 

réactions; on pourra i t dresser à priori un tableau beau

coup plus complet , sauf à attendre que l 'expérience 

apprît si telle ou telle réaction est possible ou non. On com

parera ensuite les propriétés de tous les corps produi ts , aiin 

de voir quelles sont les équations qui donnent des corps 

analogues. Aujourd'hui on peut reconnaître q u e , avec un 

même carbure d 'hydrogène, les équations 

B = A + C , 

B' — A + C 2 — y, 

B" = A 4- C 3 — y ! , 

B'" = A - h C 4 — y 3 , 

donnent, pour B , IV, B" et B'", des corps analogues, 
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On verrait également que , avec un même carbure , les 

équations 
B :-- A - f - C — y» 
B ' = A + C ! - y», 

B" = A + C J 

- y 3 > 
B"' = A C" - y 1 . 
e t c . , 

donnent encore, pour B , B', B", B w , des composés qui ont de 

l 'analogie entre e u x , mais tout à fait différents de ceux qui 

résultent des équations précédentes. 

On pourra i t encore remarquer q u e , dans les substitu

tions chlorées, la capacité de saturation des acides ne change 

pas , etc. 

I I . — ACTION DE L'ACIDE N I T R I Q U E . 

Avec l'acide n i t r i que , il ne paraî t y avoir que deux 

genres principaux de réactions. 

A. Action de l'acide nitrique sur les alcaloïdes et 

quelques corps neutres. 

(A = l ' ac ide ,B = le corps soumis à son act ion, C = le 

nouveau produit et Aq = l 'eau. ) 

i° C = B - t - A , 

2° C = B - 1 - A 2 — A q , 

3° C = B — A 3 — Aq' . 

13. Action de l'acide nitrique sur les autres corps. 

4° C = B - 4 - A — A q , 

5° C = B + A 2 — A q 2 , 

6° C = B + A > — A q 3 , 

etc 

Dans toutes ces réact ions, la capacité de saturation de 

C , C , C",. . . , reste invariable 
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I I I . — A C T I O N DES ACIDES. 

J e m e b o r n e à j e t e r u n c o u p d'ce i l s u r l e s r é a c t i o n s d a n s 

l e s q u e l l e s i l n e s e f o r m e q u ' u n s e u l p r o d u i t a v e c o u s a n s 

é l i m i n a t i o n d ' e a u . 

Je d i v i s e l e s a c i d e s e n q u a t r e c l a s s e s : l e s a c i d e s m o n o , 

b i , tri e t q u a d r i b a s i q u e s — A' , A", A ' " e t A " " . L e s c o r p s s u r 

l e s q u e l s i l s r é a g i s s e n t d o i v e n t a u s s i ê t r e d i s t r i b u é s d a n s p l u 

s i e u r s d i v i s i o n s , c o m m e : a c i d e s m o n o , l u , t r i e t q u a d r i 

b a s i q u e s , a l c a l o ï d e s , a l c o o l s , c a r b u r e s d ' h y d r o g è n e , e t c . 

A l o r s o n p e u t d r e s s e r l e t a b l e a u s u i v a n t : 

A. Action des acides monobasiques sur les alcaloïdes. 

i ° C = A ' - + - B , 

2 ° C = A ' - h B — A q , 

3° C = A ' H - B — A q J . 

Iî. Action des acides monobasiques sur les corps neutres. 

4° C = A ' - t - B — A q , 

5 ° C = A ' 4 - B — A q 2 . 

C. Action des acides bibasiques sur les alcaloïdes. 

b. 

A" 4 - B , 

A" 4 - B ' ; 

3" . , C — À " - r B — A q , 

4° . . . C = A" -+-B — A q 2 ; 

5 " . . . . . . . c = A" -1- B 2 — A q , 

6° . . c — A"-4 - B ' — A q 2 , 

7° c — A" 4 - B 2 — A q 3 , 

8" . c — A"-4 - B 2 — A q j . 

D. Action des acides bibasiques sur les acides. 

i ° '. C — A"4- A ' — A q , 

2" C — A"-f- A " — A q , 

3" C = A " 4 - A " — A q % 

4° C = A"4-A"'— A q , 

etc 
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Je ne pousserai pas plus loin cette classification ; l'expé

rience prouve qu'à chacune de ces équations correspondent 

des corps tout à fait analogues. Ainsi, l 'équation A, i °donne 

des sels neutres ; A , 2 0 des amides; A , 3° des imides ou ni-

tryles; C , 3° des acides amidés; C , 6° des di-amides ; D , 

t° des acides bibasiques', D , n° des acides tribasiques, etc. 

I V . — A C T I O N DES C H L O R I D E S , BROMIDES, E T C . 

A. Sur les alcaloïdes. 

(M représente le chlorhydrate alcaloïdique produit.) 

!

i° C = A + B j 
9 ° C = A 4 - M' [ ? 

3° C = A ! 4 - B ) 

Il n'est pas certain que les chlorides puissent ainsi se 

combiner avec les alcaloïdes. 

b. 

4° . . . C — A 4 - B 4 - M , 

5 ° - B 3 - M% 

6». . , . , C — A 4 - B< — M 3 , 

7 " . . . . . - B 5 — M<; 

8 ° C — A 3 4 - B' - M , 

9° - B 3 - M% 

1 0 ° . . . . . . . C = A a H i- B 1 - w, 
, C — A 1 -H B s — M s 

etc . 

Ce tableau ne pourrai t conduire à des résultats impor

tants que si l'on établissait d'abord des divisions parmi les 

chlorides, comme : chlorides m o n o , bi ou tribasiques, ou 

du moins correspondant à des acides m o n o , bi et tribasi

ques , etc. 

Je vais maintenant examiner quelques-unes des réactions 

les plus impor tan tes , et surtout celles q u i , comme les sub

stitutions , doivent me servir dans ma classification des sub

stances organiques. 
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S U B S T I T U T I O N S . 

Du rôle des corps simples dans les substances orga

niques. 

D i s o n s d e s u i t e q u e , p o u r n o u s , u n e s u b s t a n c e o r g a n i q u e 

es t s i m p l e m e n t u n e s u b s t a n c e q u i r e n f e r m e d u c a r b o n e : 

a i n s i , l e m a r b r e , l e c y a n o g è n e , l ' o x y d e d e c a r b o n e , l e s u l 

f u r e d e c a r b o n e , l ' a c i d e e b l o r o x i c a r b o n i q u e , e t c . , s o n t 

d e s s u b s t a n c e s o r g a n i q u e s ( i ) . 

C o m m e l e c y a n o g è n e , l ' a c i d e c a r b o n i q u e , l ' a c i d e a c é t i 

q u e , e t c . , p e u v e n t s e c o m b i n e r a v e c t o u s l e s m é t a u x ; e t , 

c o m m e , d ' a u t r e p a r t , i l e x i s t e d e s s u b s t a n c e s c a r b o n é e s 

q u i r e n f e r m e n t d u s o u f r e , d u s é l é n i u m , d u c h l o r e , d e 

l ' a z o t e , e t c . , i l e n r é s u l t e q u e l ' é t u d e d e l a c h i m i e o r g a 

n i q u e c o m p r e n d , n o n - s e u l e m e n t l e s c o m b i n a i s o n s d u c a r 

b o n e , d e l ' h y d r o g è n e , d e l ' o x y g è n e e t d e l ' a z o t e , c o m m e o n 

l e d i t o r d i n a i r e m e n t , m a i s e n c o r e l e s c o m b i n a i s o n s d u c a r 

b o n e a v e c t o u s l e s c o r p s s i m p l e s . 

L a c h i m i e o r g a n i q u e a i n s i d é f i n i e , o u b i e n l a c h i m i e d u 

c a r b o n e d i f f è r e d e l a c h i m i e m i n é r a l e p a r l e n o m b r e i l l i m i t é 

d e c o m b i n a i s o n s q u i p e u v e n t s e p r o d u i r e l o r s q u e d e u x o u 

t r o i s c o r p s s i m p l e s s e u l e m e n t s o n t a s s o c i é s a u c a r b o n e . 

(1) Lorsque j ' a i donné ma première classification, j 'a i hésité ayant de 
mettre l'oxyde de carbone, l'acide carbonique et le marbre parmi les com
posés de la chimio organique. J'avais voulu d'abord en ôter les produits 
que l'on obtient par la réaction des éléments simples les uns sur les au t res , 
comme l'acide carbonique, le sulfure de carbone , etc. j mais alors il fallait 
en ôter l'acide cyanhydrique, par conséquent l 'acide cyanur ique, la méla-
mine; et il fallait en Ôter les produits de l'action du chlore sur le sulfure 
de carbone, par conséquent l'acide hyposulfométhylique, le perchlorure 
de carbone, l 'acide chloracëtique et l'acide acétique. Or, avec ce dernier, 

on fait l 'acétène, puis le mésitylène, et nous voilà au milieu de la chimie 
organique, à côté du cumène et de l 'acide cinnainique. J'ai donc été forcé 
de remettre le sulfure de carbone dans la chimie organique, o u , ce qui 
revient au même, dans les combinaisons dit carbone. 
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De l 'oxygène, du soufre et un métal peuvent donner une 

douzaine de combinaisons; de l 'oxygène, du phosphore et 

de l 'hydrogène en donnent peut-être autant ; tandis qu 'au

jourd 'hu i nous entrevoyons déjà plus de deux à trois cents 

combinaisons de carbone et d 'hydrogène, des milliers qui 

renferment du carbone, de l 'hydrogène et du chlore, et des 

centaines de mille qui ne renferment que du carbone, de 

l'oxygène et de l 'hydrogène. Si à cela nous ajoutons les 

combinaisons azotées, phosphorées, méta l l iques , e t c . , la 

chimie organique nous paraî tra inabordable , à cause du 

nombre infini de corps qu'elle embrasse , et dont le catalo

gue ne tardera pas à dépasser celui que les astronomes ont 

dressé pour les étoiles. 

Mais , heureusement , la plupart des corps simples jouent 

le rôle les uns des autres ; de sorte qu'i l suffit, par exemple , 

de connaître la prépara t ion , les propriétés et la composi

tion du benzoate d'hydrogène pour connaître la prépara

t ion, les propriétés et la composition des autres benzoates. 

Par ce seul fait, l 'étude de la chimie se trouve déjà singuliè

rement simplifiée. Voyons donc quels sont les corps simples 

qui se substituent les uns aux autres dans les combinaisons , 

sans que les principales propriétés de celles-ci soient alté

rées ; nous examinerons ensuite s'il y a des corps composés 

qui se substituent aux corps simples , et s i , par conséquent, 

la chimie organique est encore susceptible d 'une nouvelle 

simplification. 

Substitutio?is carbonées. 

Le carbone est peut-être le seul corps simple qui soit 

sans analogue. Pour le prouver , nous ne rappellerons pas 

l ' importance du rôle que lui et ses combinaisons jouent 

dans la constitution de la t e r re , sa présence indispensable 

dans toutes les matières organisées, végétales et animales, 

les fonctions qu'i l rempl i t , à l 'état d'acide carbonique, dans 

l 'air et dans l 'eau ; nous voulons seulement dire que , au 
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point de vue purement ch imique , aucun corps ne lui res

semble. 

Dans tous les Traités de ch imie , on le compare tantôt à 

l 'hydrogène, tantôt au bore et au silicium ; mais ces r a p 

prochements sont forcés, e t , pour les faire, on n 'a égard 

qu'à une seule chose : à l'affinité de ces corps pour l'oxy

gène ; quant au reste , il n 'y a pas la plus légère analogie. 

Qu'on prenne les combinaisons les plus simples du car

bone , son oxyde, son azoture , ses hydrures , ses chlorures ; 

on ne trouvera rien qui en approche parmi tous les autres 

corps composés. 

Enfin, nous ne connaissons aucune substance de laquelle 

on puisse enlever du carbone, en le remplaçant par un au

tre corps s imple , et q u i , malgré cette permuta t ion , con

serve encore ses propriétés principales. On pourrai t bien 

comparer les sulfites aux carbonates, ou plutôt les considé

rer comme des carbonates dont le carbone serait remplacé 

par du soufre; mais , d'une pa r t , ce serait le seul cas où 

cette hypothèse serait admissible , e t , de l ' au t re , les sulfites 

ne ressemblent pas plus aux carbonates qu 'aux chlori tes, 

aux sulfates ou à la plupar t des autres sels. 

Il n 'y a donc pas de substitutions carbonées. 

Substitutions métalliques et hydrogénées. 

Je n'ai pas à examiner si quelques métaux , comme le 

zinc et le potassium, en agissant sur certains acides, peu

vent en déplacer de l 'hydrogène, ou en agissant sur certaines 

combinaisons chlorées et iodées, peuvent se substituer au 

chlore et à l ' iode, ou bien mettre en l iberté des corps que 

l'on désigne sous le nom de radicaux ; je me borne à rappe

ler que la plupart des métaux jouent le rôle les uns des 

autres, à un degré plus ou moins marqué, et que nous avons 

placé l 'hydrogène parmi eux: celui-ci sera pour nous le re

présentant de tous les autres métaux ; il sera en quelque 

sorte le métal de la chimie organique, et il nous permettra 
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de n'accorder qu 'une attention très-secondaire aux nom

breuses combinaisons métalliques. 

Des substitutions oxygénées. 

Rappelons d'abord un fait principal admis depuis long

temps dans la science, c'est que l 'oxygène, le sélénium, le 

soufre et le tellure forment un groupe de corps équivalents 
de corps qui peuvent se remplacer mutuellement dans leurs 

combinaisons, sans en altérer les propriétés principales. 

Mais ces corps peuvent-ils en remplacer d'autres , sont-

ils les équivalents du chlore, du brome, de l 'hydrogène, etc.? 

Tous les chimistes admettent cette équivalence, au moins 

pour le chlore et ses analogues. Voyons si cette opinion est 

conforme à l 'expérience. 

En comparant les chlorides phosphoreux, phosphorique, 

silieique, benzoïque, etc. , aux anhydrides phosphoreux, 

phosphor ique, silieique, benzoïque, on a simplement com

paré des nombres à des nombres. E n effet, on a vu (je me 

sers de la notation par équivalents) que les chlorides renfer

ment autant d'équivalents de chlore que les anhydrides ren

ferment d'équivalents d'oxygène : 

C h l o r i d e s . . . . P Cl 3 , P C P , Si Cl , C ' f i P O ' C l ; 

A n h y d r i d e s . . PC", P 0 S , S i O , C l < H 5 0 3 . 

On a vu également que les chlorides se transforment en 

anhydrides sous l'influence de l 'eau, en échangeant équiva

lent contre équivalent; et c'est de ce rapprochement entre 

les nombres , et de cette métamorphose, que l 'on a conclu 

l'analogie des chlorides avec les anhydrides. 

Remarquons d'abord qu'il ya une erreur dan s les nombres 

que l 'on compare , et que , si l 'on veut être conséquent, il 

faut écrire les formules des chlorides et des anhydrides de 

la manière suivante : 

C h l o r i d e s . . . . P C P , P C P , Si CP, C ' f P O C l ; 

A n h y d r i d e s . . P ' 0 % S i O , C ' * H l c O \ 
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On voit déjà que l'égalité des nombres n'y est p lu s ; et 

puis la transformation des chlorides en anhydrides n'est 

qu'une hypothèse, suite naturelle de lamanièredont les chi

mistes ont l 'habitude de considérer les combinaisons. E t 

d'ailleurs, quand même cette transformation aurait l ieu , 

ce ne serait nullement une raison pour en conclure que les 

chlorides et les anhydrides se ressemblent. Voici, en réalité, 

les produits de la transformation des chlorides par l'eau : 

Chlorides P Cl 3 , P C l 3 , Si C l ' , C ! H s O C I ; 

Produits f o r m é s . P H 3 0 3 , P H O ' , (Si O + x H ' O ) , C I P O 2 ; 

ce qui est bien différent de l 'hypothèse. 

Mais je le veux b ien , comparons les chlorides aux anhy

drides; voyons en quoi ils se ressemblent. 

Si nous essayons de mettre un même réactif en présence 

des uns ou des autres , je ne connais aucun cas où ceux-ci se 

comportent de la même manière. Qu 'on les mette en con

tact avec les oxydes ou les sels, ils agiront sur eux d'une ma

nière tout à fait différente. Si l 'on fait agir l 'ammoniaque 

sur eux, les chlorides la décomposeront, tandis que les 

anhydrides donneront des corps analogues au sulfammon. 

La l iqueur des Hollandais ne ressemble pas à l 'aldéhyde ; 

le chlorure de carbone C C I 8 ne se transforme même pas en 

oxyde de carbone enprésence de l 'eau; en un mot, l 'eau b i -

basique ne ressemble pas à l'acide chlorhydrique monoba

sique. 

Voyons maintenant s i , quelquefois, l'oxygène peut se 

substituer à l 'hydrogène, c'est-à-dire jouer son rôle. 

Nous avons peu de corps pour lesquels cette supposition, 

même au point de vue des nombres proportionnels, soit pos

sible; cependant on peut citer la transformation des alcools 

en acides qui leur correspondent : 
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C " n " 0 ! + 0 2 = C M B " 0 ' + I F O , 

C » f l , , 0 , + O , - C l , n l l 0 ! -f- I P O , 

E s p r i t - d e - b o i s CH< O ; 

Acide formique C H ' O ' ; 

Alcoo l C 2 H 6 0 ; 

Acide a c é t i q u e C'R'O'; 

etc 

mais comme il n 'y a aucune analogie entre ces acides et leurs 

alcools, on ne peut pas en conclure que l'oxygène est Véqui
valent de l 'hydrogène. 

L'oxygène étant pour nous le représentant du soufre, du 

sélénium et du te l lure , nous n'avons donc jusqu'à présent , 

pour constituer les substances organiques, que du carbone, 

de l 'hydrogène et de l 'oxygène. 

Disons quelques mots de l'action que l'oxygène exerce 

sur les substances organiques. 

Dans une loi connue sous le nom de théorie des substi
tutions,^!. Dumas a cherché, il y a une quinzaine d'années, 

à préciser l 'action que l'oxygène et le chlore exercent sur 

c e s substances. 

Divisant toutes celles-ci en deux classes seulement, les 

alcools et les hydrates d'un côté , et le reste des composés 

de l ' au t re , il crut remarquer que ces dern iers , soumis à 

l 'action du chlore et del 'oxygène, gagnaient toujours a u t a n t 

d'équivalents de chlore et d'oxygène qu'i ls perdaientd 'équi-

valents d'hydrogène. 

Cette lo i , écrite sous l'influence des idées dualistiques et 

à une époque où l'on n'établissait que des divisions très-

grossières entre tous les corps, ne pourrai t plus se soutenir 

aujourd'hui; les exemples mêmes cités alors par M. Du

mas à l 'appui de sa loi déposent contre elle. Ainsi la trans

formation des hydrures de benzoïle et de cinnamyle en 

•acides benzoïque et c innamique, qu' i l considérait comme 

une substitution en l 'écrivant aiusi : 
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n'est, en réali té, qu 'un cas d 'addit ion, car on a 

C H 6 0 + 0 = C ' H 6 0 2 , 

C° H 8 0 + 0 = C 9 H ' O 2 ; 

tandis que les alcools qu'i l considérait comme des h y 

drates peuvent , suivant les circonstances, soit échanger i 

équivalent d'hydrogène contre i équivalent d'oxygène, soit 

perdre i équivalent d'hydrogène sans substitution. Toute

fois on verra, dans les substitutions chlorées, qu' i l arrive 

assez souvent , et cela est t rès- remarquable , que chaque 

atome d'hydrogène enlevé est exactement remplacé par le 

môme nombre d'atomes de chlore : tel est par exemple l 'é-

ther qui , en perdant 10 atomes d'hydrogène, en gagne juste 

10 de chlore. 

Aujourd'hui même il serait impossible de formuler l 'ac

tion de l'oxygène sur les substances organiques. Voici néan

moins quelques remarques qu'on peut faire sur ce sujet ; 

L'oxygène paraît susceptible de se combiner directement 

ou indirectement avec certains carbures d'hydrogène qu'i l 

transforme en aldéhydes, et avec certaines aldéhydes qu'i l 

transforme en acides. Ce que l'on peut dire de plus général, 

c'est que l'oxygène, en oxydant les corps, tend à les acidi

fier, et en les suroxydant, à les faire passer à l'état d'acides 

polybasiques. 

Ainsi les alcools et les aldéhydes se changent en acides , 

les premiers en perdant de l 'hydrogène avec subst i tu t ion, 

les seconds en absorbantsimplement.de l'oxygène. ' 

Le camphre, en prenant 3 équivalents d'oxygène, donnede 

l 'acidecamphorique bibasique; l'acide butyr ique, en échan

geant i équivalent d'hydrogène contre 2 équivalents d'oxy

gène, devient bibasique; l'acide d ia lur ique , en absorbant 

r équivalent d'oxygène, devient aussi bibasique; il eu est 

encore de même de l'acide opianique q u i , en prenant i équi

valent d'oxygène, se change en acide hémipiuique bibasique. 

Enfin il y a des substances qui perdent de l 'hydrogène sans 
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substi tution: tels sont l 'indigo blanc , l 'hydroquinone, la 

quinbydrone, le camphre de Bornéo, etc. 

Des substitutions chlorées. 

Rappelons d'abord que le f luor, le chlore, le brome et 

l'iode sont équivalents , et que nous n'avons pas admis d'é

quivalence entre ces corps et l 'oxygène. Nous allons voir si 

parmi les autres corps simples il en est quelques-uns des

quels on puisse les rapprocher. 

Lorsqu'on jette un coup d'ceil général sur les métamor

phoses que produit le chlore, en agissant sur les substances 

organiques, on en aperçoit de toutes espèces. 

I c i , sont des corps qui absorbent 2 , 4 ou 6 atomes de 

chlore sans rien pe rd re ; là , sont d'autres corps qui perdent 

de l 'hydrogène sans absorber le chlore. On voit des sub

stances perdre successivement 1, 2 , 3 , 4 v ; atomes d 'hy

drogène et gagner le même nombre d'atomes de chlore; 

enfin il y en a qui , après avoir perdu de l 'hydrogène, ga

gnent des quantités non équivalentes de chlore , tantôt 

mo ins , tantôt p lus . 

Mais si, au lieu d'examiner en bloc les substances orga

niques , on les partage en plusieurs classes, d'après les fonc

tions qu'elles remplissent, alors on aperçoit, pour quelques-

unes de ces substances, une régularité remarquable dans la 

manière dont le chlore se comporte avec elles. 

Examinons d'abord l'action du chlore sur les carbures 

d'hydrogène, que je diviserai en carbures d'hydrogène pro

prement dits , et en hyperhydrures . 

Action du chlore sur les carbures d'hydrogène. 

Voici le résumé des expériences que j ' a i faites sur ce 

s uj et : 

P R E M I E R CAS. — Il y a des carbures qui peuvent absor
ber 2 , 4 ou 6 atomes de chlore sans perdre de l'hydro
gène. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E U X I È M E CAS. —• IJhydrogène enlevé est toujours rem

placé au moins par son équivalent de chlore, quelquefois 

par plus. 

D'après cela, divisons les produits de l'action du chlore 

en deux classes : la première renfermant les corps dans 

lesquels l 'hydrogène perdu a été exactement remplacé par 

son équivalent de chlore ; la deuxième renfermant les corps 

qui ont simplement absorbé du chlore ou qui en ont ab 

sorbé plus qu'ils n 'ont perdu d'hydrogène. Donnons aux pre

miers le nom à'halydes, et aux seconds celui d'hyperha-

lydcs. Si nous prenons la naphtal ine comme exemple, voici 

la composition des corps qu'on obtiendra : 

Première classe. 

C'°H'; 

en-Cl, 
C'°HeC\\ 
C , ° H s C ï i , 

C"H< Cl', 

C">H 2 CF, 

C"H Cl', 

C 1 0 Cl». 

Deuxième classe. 

Î
C l ° I F + Cl 3 , 

C , O IP H- c i 1 , 
C'° IV + Cl + CV, 
C ' - IF + Cl'-f- Cl f , 

C ' D IP - r - C P + C l 1 . 

Comparons maintenant les propriétés des halydes avec 

celles des hyperhalydes. 

i ° . Tous les halydes, quelque grande q u e soit la quan

tité de chlore qu'ils renferment , distillent sans altération. 

2 ° . Tous les hyperhalydes , melque petite que soit la 
i 5 

N a p h t a l i n e . 

Halydes . 
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quantité de chlore qu'ils renferment , sont décomposés par 

la distillation. 

3 ° . Tous les halydes sont indécomposables par la po

tasse. 

4°. Tous les hyperhalydes sont décomposés par la po

tasse. 

5°. Les hyperhalydes, soit par la distillation, soit par 

la potasse, perdent toujours, à l'état d'acide chlorhydrique, 

la moitié du chlore absorbé en sus de la substitution. Il en 

résulte nécessairement que le nouveau produit est un ha-

lyde. 

Cependaut-les hyperhalydes des autres carbures ne sont 

pas toujours décomposés par la disti l lation, surtout quand 

ils sont très-volatils, comme la l iqueur des Hollandais ; 

mais en tous cas ils le sont par la potasse. 

Il est évident que les hyperhalydes qui ne renferment 

plus d'hydrogène ne peuvent pas perdre la moitié de leur 

excès de chlorure à l 'état d'acide chlorhydriquc: tel est, par 

exemple, leperchlorurc de carbone C 2 Cl* - f - C l 2 . Mais alors, 

traité p a r l e sulfure de potassium, il perd tout son excès 

de chlore , et donne par conséquent naissance à un ha-

l y d e C a C l \ 

Enfin, il faut encore remarquer que les composés bro

m e s ne se comportent pas toujours exactement comme les 

composés chlorés. 

Ainsi il y a des hyperhalydes bromes q u i , par la distil

la t ion, perdent du brome au lieu d'acide bromhydrique; 

mais, chose remarquable, c'est encore un halyde qui prend 

naissance dans cette circonstance. 

Citons quelques exemples de ces diverses réactions : 
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H Y P E R H U U D C S . Halydes. 

1 ^ 1 1 " 4 - Cl 2 perd H Cl et d o n n e C ' » H ' C 1 ; 

Naphtaline. . . 
C ' ° H S 4 - Cl 4 H 2 Cl 2 C">H 0 CP; 

Naphtaline. . . 
Cl» H 6 Cl 2 H - B r ' » F F B 2 » C ' ° l F C l 2 B r 

f C l 0 H e C l ' 4 - B r < )> Br< A C ' ° H C C 1 2 . 

C S H S + C 1 G M IF Cl 3 M C G I I 3 Cl 3 . 

/ C H 4 4 - C 1 2 u H Cl l> C 2 H 3 Cl ; 

1 C 2 H 3 Cl 4 - Cl 2 H Cl » C 2 1 F C l 2 ; 

, ( C 2 H 3 C 1 2 4 - Cl 2 H Cl 1) C 2 H C 1 3 ; 

i C 2 H C l 3 - F - C l 2 H Cl 1) C 2 CP ; 

l C 2 C 1 ' 4 - Cl 2 •1 Cl 2 11 C 2 C 1 \ 

R e m a r q u o n s e n c o r e q u ' e n t r a i t a n t l a p l u p a r t d e s h a l y d e s 

p a r l e c h l o r e , i l s s e t r a n s f o r m e n t e n h y p e r h a l y d e s . O r , 

c o m m e c e u x - c i s e c h a n g e n t d e n o u v e a u e n h a l y d e s s o u s 

f i n f l u e n c e d e l a p o t a s s e , i l e n r é s u l t e q u ' o n p e u t o b t e n i r 

l e s d e u x s é r i e s h a l y d i e s e t h y p e r h a l y d i e s d ' u n c a r b u r e 

d ' h y d r o g è n e e n t r a i t a n t a l t e r n a t i v e m e n t ce c a r b u r e pa*r l e 

c h l o r e e t p a r la p o t a s s e . 

J e p r e n d s c o m m e e x e m p l e l ' é t h é r è n e o u l ' h y d r o g è n e c a r 

b o n é , p o u r l e q u e l j ' a v a i s i n d i q u é d ' a v a n c e l a p l u p a r t d e s 

r é a c t i o n s q u ' i l d e v a i t s u b i r p a r c e t r a i t e m e n t a l t e r n a t i f . 

C'est à M . R e g n a u l t q u e l ' o n d o i t l e s e x p é r i e n c e s q u i s o n t 

v e n u e s c o n f i r m e r c e q u e j ' a v a i s a v a n c é (i) : 

C!PI' tra i tépar Cl d o n n e C 2 H< 4 - Cl 2 , qu i , traité par R H O , d o n n e . 

№ C 1 » » C 2 I F C l 4 - C l % 

C'PPCP » » C ! H 2 Cl 2 4 - Cl 2 , 

C !HC1 3 » » C 1 H Cl 3 4 - Cl 2 , 

CCI' „ „ C 2 Cl' 4 - Cl 2 , 

(R) I M M É D I A T E M E N T APRÈS M O N TRAVAIL SUR LA N A P H T A L I N E , PARUT U N M É M O I R E 

DE M . R E G N A U L T SUR LA LIQUEUR DES H O L L A N D A I S . IL FIT VOIR Q U E CE C O M P O S É 

P E R D , SOUS L'INFLUENCE D E S A L C A L I S , . L A M O I T I É D E SON C H L O R E , E T IL E N C O N C L U T , 

AINSI Q U E J E L'AVAIS FAIT P O U R LES CHLORURES D E LA N A P H T A L I N E , QUE. LA FORMULE 

DE LA LIQUEUR DES H O L L A N D A I S D E V A I T SE REPRÉSENTER A I N S I : C 4 H 8 C P - + - H * C L * . 

N É A N M O I N S U N E DIFFÉRENCE ESSENTIELLE SÉPARE LA M A N I È R E D E VOIR D E M . R E -

GNAULT DE LA M I E N N E . P O U R L U I , LE P R E M I E R T E R M E N'EST P O I N T ( O U N'ÉTAIT 

i 5 . 
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Tous les carbures d'hydrogène ne donnent pas des liyper-

halydcs. L'esseneede térébenthine et quelques aut iesnc per

dent de l 'hydrogène qu'avec une substitution équivalente. 

Les halydes qui se forment dans cette circonstance sont 

également inattaquables par la potasse. 

Action du chlore sur les hyperhydrides. 

Les hyperhydrides sont aux carbures d'hydrogène ce que 

Ainsi il existe un hydrogène carbonéqui peut se représen-

p o i n t ) u n r e p r é s e n t a n t , un dér ivé d e l ' h y d r o g è n e carboné C * H R , mai s b ien 

u n ch lorure d ' a l d é h y d è n e Cl* -f-C* H 3 . 

M. Liebig ayant avancé q u e j 'ava i s p u i s é m e s i d é e s sur les ch lorures 

n a p h t a l i q u e s d a n s ce p r e m i e r Mémoire d e M. R e g u a u l t , q u o i q u e m o n travail 

e û t été p u b l i é avant ce lu i d e ce c h i m i s t e d i s t ingué > et l a p l u p a r t des ch i 

m i s t e s c o p i a n t t o u r à t o u r l 'asser t ion de M. L i e b i g , sans s ' inquié ter si e l l e est 

vra ie ou n o n , j e crois devo ir transcrire ici la Note q u e j'ai p u b l i é e d a n s les 

Annales de Chimie et 'de Physique i m m é d i a t e m e n t après l ' a p p a r i t i o n du Mé

m o i r e sur le ch lorure d ' a l d é h y d è n e : 

« D a n s u n Mémoire sur les c o m b i n a i s o n s de l ' h y d r o g è n e b i earboné avec 

» le c h l o r e et l e b r o m e , M. R e g n a u l t c i te l ' expér i ence su ivante : 

» Bu bromure d'aldéhydène condensé [ C H 6 + B ' ) a. été mêlé avec du brome 

» dans une ampoule. . . . ; apr&s avoir été exposée au soleil, elle renfermait une 

» liqueur qui présentait une ressemblance parfaite avec Vhy drocarhu>c dr 

» brome ( C H* - f - Rr* ) ; soumise à l'analyse, elle a donné : 

n On peut donc admettre que le brvme, en agissant sur le bromure daldc-

» hydène, produit de l'hydrocarbure de brome ( G 4 II 8 B r 4 ) et de l'acide hy-

n drobromique. a 

« Il m'es t i m p o s s i b l e d e c o n c e v o i r c o m m e n t l e b r o m e , en en l evant de 

y l ' h y d r o g è n e au b r o m u r e d ' a l d é h y d è n e , pourra i t d o n n e r d e l 'hydrocarbure 

» de b r o m e q u i r e n f e r m e p l u s d ' h y d r o g è n e q u e lu i . ( J e r a p p e l l e ici mes 

a idées sur les h y d r o g è n e s carbonés c h l o r é s , et j 'a joute : ) On a donc 

» q u atre c o m b i n a i s o n s p o s s i b l e s , en traitant l e b r o m u r e d 'a ldéhydène 

u par le b r o m e : C / I Ï M i r ' , ou C 4 H* B i * - t - H " B r \ ou C * H s B r G , ou 

Carbone .'. . . 9 ,38 

H y d r o g è n e . . . . i , 3 

B r o m e . &0/}32 
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comme la l iqueur des Hollandais se représente par ce même 

éthérène plus du chlore C 2 H'' -+- C P . 

Voici de quelle manière le chlore se comporte avec les 

hyperhydrides ; je prends pour exemple l 'hydrure d 'éthè-

rène : 

C 2 H E 4 - CL2 DONNE C 2 H S CL + H CL, QUI SE DÉGAGE 

C ' H ' C L 4 - C P » CHV CL 2 4 - H CL, 

C ' H ' C L ' + C I 2 » C H ' CL 3 4 - H CL, . 

C 2 H' CL3 4 - C P » C 2 H 2 C P 4 - H CL, 

C ' H ' C L 4 4 - C L ' » C H C P 4 - H C 1 , 

C 2 H CL5 4 - C L 2 > C 2 C 1 S 4- H C I , 

H C II 3 Br' -+- II* B r \ En tradui sant l 'analyse d e M. Kq;n;iult en f o r m u l e , 

C ' H * B r * 4 - H ! B r ' . 

Calculé. Trouve 

C 4 9,38 9,38 

H" i , i 3 i , 3 o 

Br« 89,59 ' 8q,3> 

* l :n jour , un réal isera le t a b l e a u su ivant : 

IV ) S 1 C* H", 

:t C 4 H 'Cl ' - t -H' -CL' , 

3 C 4 H £ C R , 

\ C H 4 C L ' 4 - H ' C l ' , 

) C 4 H 4 C 1 4 , 

fi C H 1 CL'4 -H" CL', 

7 C'IR-CL', 

8 C-CL' -HIRCL 1 , 

9 C 'Cl ' . 

i) Le n° t| s 'obt iendra en tra i tant le n° 3 par le chlore-; le 110 5 , en tra i -

»> lant le n° 4 par la potasse ; l e n ° 6, avec le n ° b et l e c h l o r e ; l e n ° 7, avec 

» le n° G et la potasse ; l e n ° 8 , avec le n ° 7 et le ch lore , » 

Plus t a r d , j e d é c o u v r e m o i - m ê m e les n o s (S et 7, e t , trois ou quatre a n n é e s 

après , M. K c g n a u l t achève la sér ie . 

C'est en p r é s e n c e de faite auss i c la irs q u e M. Liebig et ses cop i s tes m'ont 

dénié tous m e s droi ts et ont passé sous s i l ence t o u t ce q u e j 'avais fait sur ce 

sujet . Q u e l q u e s p e r s o n n e s o n t di t que l e m é r i t e , i c i , n e cons i s ta i t pas d a n s 

)a prévision des f a i t s , m a i s dons l eur réa l i sa t ion par l ' expér ience . S o i t , j e 

ne dis eu Le pas sur un tel sujet . Mais , m e s s i e u r s , avant de d i s tr ibuer des r e -

t o m p e n s e s , il faudrait d'abord rendre jus t ice ; je ne vous d e m a n d e pas antre 

''h ose. 
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c'est-à-dire que du premier terme au dernier la substi

tution est équivalente. Nous avons comparé les hyperhy-

drides aux hyperhalydes; cette comparaison est jus t e , car 

si l 'on traite leurs dérivés par la potasse, ils se transforment 

toujours en halydes. 

Je dis qu'un corps chloré dérive de tel autre , lorsque la 

composition peut se représenter par celui-ci , moins de 

l 'hydrogène, plus une quantité équivalente de chlore ou de 

brome. A i n s i , C 2 H S C 1 est un dérivé de C S H 6 , C 2 G T 

est un dérivé de C ' H * ; le chlorure de benzoïle C ' f f CIO 

dérive de l'essence d'amandes amères C 7 H 6 0 , Depuis 

que je me suis servi de ce terme, d'autres chimistes l'ont 

également employé , mais en lui donnant une significa

tion qui n'a plus rien de précis : a ins i , pour eux , la liqueur 

des Hollandais dérive de l 'éthérène, l'acide picrique dérive 

de l 'indigo. Je maintiens la première signification que j ' a i 

donnée à ce t e rme; ainsi, lorsque je dirai que l'acide acé

tique trichloré dérive de l'acide acétique , il faudra entendre 

que celui-ci a perdu 3 atomes d'hydrogène et gagné 3 ato

mes de chlore. 

Je ne dois pas terminer ce sujet sans faire remarquer que 

le plus simple de tous les hyperhydrides , le gaz des marais 

C H 2 -f- H s , paraî t se comporter différemment. Il donne 

bien par le chlore les dérivés suivants: CH.3 C l , CH 2 Cl 2 , 

CHC1 3 et C C I 4 ; ils sont bien décomposés par la potasse, 

comme tous les hyperhalydes, mais ils le sont d'une autre 

manière. Ainsi le composé CH Cl 3 serait du chloroforme et 

donnerait par conséquent, avec la potasse, de l'acide for-

mique C H 2 0 2 au lieu d'un chlorure de carbone C C I 2 ; le 

composé C H 5 Cl serait du chlorure de méthyle et donnerait , 

par conséquent, de l 'esprit-de-bois avec la potasse. Cepen

dan t , je dois faire remarquer que les expériences qui ont 

été faites sur ce sujet autaient peut-être besoin d'être ré

pétées. 

En tous cas , je ferai observer que les corps de la se-
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rie la plus simple, celle qui ne renferme qu ' un seul équi

valent de carbone , se comportent , assez souvent, au t re 

ment que les termes correspondants des séries supérieures ; 

c'est ce que l'on verra dans un instant à propos de l'acide 

formique. 

Action du chlore sur les aldéhydes. 

Les aldéhydes homologues de l'aldéhyde ord ina i re , ainsi 

que celles qui sont analogues à l 'hydrure de benzoïle , sou

mises à l 'action du chlore , ne perdent de l 'hydrogène qu 'a 

vec une substitution équivalente. Ainsi l'aldéhyde ordinaire 

donne successivement : 

C R' O -t- Cl 2 = G2 H 3 Cl O -+- H Cl , qui se d é g a g e . 

C 2 H 3 Cl O -f- Cl 2 = C 2 H 2 Cl 2 O + H CI, 

C 2 H 2 Cl 2 O -f- Cl 2 = C 2 H Cl 3 O + H Cl , 

C 2 H Cl 3 O Cl 2 = C 2 Cl' O + H C l , 

Les aldéhydes chlorées paraissent être attaquables par la 

potasse; mais celle-ci ne leur enlève pas , comme aux h y -

perhalydes, de l'acide chlorhydrique. 11 se forme, en géné

ral, un acide en vertu d'une réaction semblable à la sui

vante : 
C ! H 5 Cl O -+- II' O = C 2 H 6 O 2 4 - H Cl ( i ) . 

Chlor. de benz. Acide benzoïque. 

Action du chlore sur*les acides homologues de l'acide for

mique et sur les acides analogues à l'acide benzoïque. 

Tous ces acides, lorsqu'ils perdent de l 'hydrogène, ga

gnent toujours leur équivalent de chlore. Tel est l'acide 

acétique, qui donne un acide tr ichloré: 

C 2 H' O 2 4 - 3 Cl 2 = C 2 Cl 3 H O 2 4 - 3 H Cl. 

(i) A l'exemple de M. Gcrhardt, je mets presque toujours l'eau , dans 
l'équation, à la place de la potasse; de cette façon, on parait obtenir l 'a

cide au lieu du sel de potasse. Mais cela revient au même; il sutïit d'être 
prévenu de la convention pour éviter la confusion. 
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Il est digne de remarque q u e , malgré ces substitutions 

plus ou moins chlorées , la capacité de saturation des acides 

i este la même. 

L'acide fo rmique , l e plus simple de tous, se comporte 

différemment; il se décompose en acides chlorhydrique et 

carbonique : 

C H ? 0 ! - f - №— C O ' + J H Cl. 

Jusqu'à présent l 'on n'est pas parvenu à déshydrogéner 

complètement un acide par substitution : ainsi l'acide acé

tique trichloré retient i atome d 'hydrogène, l'acide phé-

nique pentachloré en retient également i . Il semblerait , 

d'après cela, que ce dernier atome est celui qui s'échange 

contre des métaux pour former des sels ; cependant rien ne 

nous prouve qu'i l soit impossible de l 'enlever par une sub

stitution chlorée , et il faut remarquer que plus un corps a 

perdu d 'hydrogène, plus il est difficile de lui enlever le res

tant. Il serait intéressant d'étudier l 'action du chlore sur 

l'acétate d'argent trichloré pour voir si l'on au ra i t , comme 

avec le benzoate d 'argent , 

C 2 C! 3 A g O 3 + Cl 2 = C- CI' C" + Ag Ci. 

Dans ce cas , on pourrai t se demander si l'acide acétique 

quadrichloré serait encore un acide. La réponse dépend de 

la définition des acides. Si un acide est un composé ren

fermant de l 'hydrogène et susceptible d 'échanger, par la 

double décomposition ord ina i re , son hydrogène contre un 

métal quelconque, il est évident que l'acide acétique qua

drichloré ne serait plus un acide. Mais si un acide est un 

corps qui peut échanger un de ses éléments contre un métal 

pour former un sel, alors l'acide chloracétique quadrichloré 

pourrai t bien être un acide. 

Si , mis en présence de l 'hydrate de potasse, il donnait 

C C I ' O ' - f - K U O = 

C ' C l ' K O ' - f - Cl 110 
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de l'acétate de potasse trlcli loré, la réaction serait sem

blable à celle que présente l'acide triehloré avec le même 

alcali, 
C Cl 3 H O 2 + K HO = 

C2Cl3 K O 2 - + - H H O , 

et l'on ne pourrai t refuser de le considérer comme un acide. 

Cependant il faut remarquer que ces deux réactions ne 

seraient pas aussi semblables que le font supposer les deux 

équations, parce q u e , dans le premier cas , l'acide hypo-

chloreux Cl HO, ou l'eau monochlorée, donnerait naissance 

à une réaction secondaire. 

Action du chlore sur les autres acides. 

On ne sait rien de précis sur ce sujet. Cependant on peut 

prévoir que les acides complexes comme les acides sulfani-

lique, sulfbnaphtalique, camphovinique, etc. , ou éprouve

raient une substitution équivalente, ou bien donneraient 

les produits que l 'on obtient en trai tant séparément l'acide 

sulfurique, l'acide camphorique, l ' an i l ine , la naphtaline 

et l'alcool par.le chlore. 

Action du chlore sur les alcaloïdes. 

Deux cas principaux peuvent se présenter : ou le p ro

duit de fact ion du chlore sera encore un alcaloïde, ou bien 

il sera un corps neutre . 

Dans le second cas, on aura une simple substitution 

équivalente, comme avec l 'ammoniaque et l 'aniline : 

H 3 N + 3 Cl 3 = CI3 N - F - 3 H Cl , 

H 3 IN; - F - 2 F = I 2 H>~ 4 - 2 i n , 
C« H" TV 4 - 3 Cl 3 = C B H' Cl 3 K - I - 3 H Cl. 

Dans le premier cas , le chlore paraîtra d'abord se combi

ner simplement avec l 'alcaloïde; ainsi, lorsqu'on fait agir 

le chlore sur la codéine, on obtient 

C l s II31 INO3 4 - CP — C 1 6 H" V) Cl ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( *M ) 
avec ]a cinchonine il se forme 

C' 9 H " JV' O + Cl 4 = C' s H " N ! O Cl 4 . 

Mais voici ce qui se passe dans cette circonstance :-la co

déine éprouve d'abord une substitution chlorée et donne 

C 1 8 H 2 ' N O 3 + Cl 2 = C 1 9 H2» Cl N O 3 + H C l , 

et unecodéine chlorée qui est encore basique ; alors l'acide 

chlorhydrique formé reste combiné avec elle. Aussi, verse-

t-on de la potasse dans ce sel; il se forme un précipité de 

codéine monochlorée. 

Avec la cinchonine la réaction est analogue; il se forme 

une cinchonine bichlorée et qui est encore basique , 

C l 3 H 2 2 N 2 0 + CH = C 1 3 H 2 0 CI2 S ! 0 + I I 2 Cl'-. 

Mais les deux proportions d'acide chlorhydrique formé 

restent en combinaison avec la nouvelle base. 

Cependant la codéine et l'iode paraîtraient se comporter 

tout autrement : d'après M. Anderson, il se formerait sim

plement un iodure de codéine renfermant C 1 8 H 5 1 ] N 0 3 - ( - I 3 

et qui régénérerait la codéine p a r l a potasse. Il ne m'est pas 

possible d 'admettre une telle formule, d'abord à cause du 

nombre impair qu'elle présente, ensuite parce que ses réac

tions ne se conçoivent pas. 

Action du chlore sur les alcools. 

Suivant M. Dumas , ces corps perdraient d 'abord 2 ato

mes d'hydrogène sans substitution 5 e t , à pa r t i r de ce mo

ment , chaque atome d'hydrogène enlevé serait remplacé 

par son équivalent de chlore. Ce qui revient à dire que les 

alcools se transforment d'abord en aldéhydes, et que le 

chlore agit ensuite sur celles-ci par substitution. Malgré les 

recherches qui ont été faites sur ce sujet, ou est encore 

loin de savoir exactement ce qui se passe, je ne dis pas lors-
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qu'on traite les alcools, mais même l'alcool ordinaire par le 

chlore. En effet, s'il se forme de l 'aldéhyde, il doit se dé 

gager de l'acide chlorhydrique; ce lu i -c i , en présence de 

l'alcool, doit former de l 'éther hydrochlorique et mettre 

de l'eau en l iberté. Sous l'influence de cette e a u , le 

chlore peut transformer une part ie de l'alcool en acide 

acétique, et celui-ci peut donner de l 'éther acétique. Le 

chlore, en agissant sur tous ces produi ts , doit les transfor

mer en éther chlorhydrique plus ou moins chloré et en per-

chlorure de carbone, en aldéhyde, en acide acétique et en 

éther acétique plus ou moins chlorés. 

L'esprit-de-bois donne des produits dont la formation 

est loin d'être expliquée. A ins i , d'après MM. K a n e , 

We idma nn , Sch-vveizer et Bouis, on obtiendrait les p r o 

duits suivants : C 6 H v C P O % C 1 ! I P G C l s O \ C 1 8 I P 6 C P ° O , 

C 3 I I 3 C P O , C E I P ° C l a O % C 3 H 2 C P O + 4 A q , etc. , elc 

sfct&n du chlore sur les cthers. 

Ayant eu l'occasion d'examiner l 'action du chlore sur 

l'acétate de méthyle , et ayant vu que chaque atome d 'hy

drogène enlevé était remplacé par son équivalent de chlore, 

j ' en conclus que l 'acétate de méthy le , malgré son change

ment de composition, avait dû conserver sa constitution. 

Après ce premier essai, M, Malaguti a examiné avec beau

coup de soin ce sujet, et il a démontré que presque tous les 

éthers éprouvent des substitutions équivalentes; cependant, 

d'après lui , l 'éther pyromucique absorberait 4 atomes de 

chlore sans perdre de l 'hydrogène. 

On conçoit que quelques-unes de ces combinaisons 

complexes puissent quelquefois se dédoubler et t roubler 

les substitutions : ainsi l 'éther acétique, lorsque la satura

tion du chlore approche de sa fin, se dédouble, puis se mé

tamorphose en pcrchlorure de carbone qui n'est pas un dé

rivé de l 'éther acétique. 

Avec le formiate de méthyle, la combinaison devient au 
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contraire plus profonde , car les deux groupes carbures, qui 
forment cet é ther , se réunissent en un seul, pour donner 
encore du perchlorure de carbone. 

Action du chlore sur divers composés. 

Parmi les autres composés, il en existe un assez grand 

nombre qui , comme I isat ine, éprouvent des substitutions 

équivalentes ; mais il y en a aussi qui , comme l'indigo blanc, 

la benzoïne, l 'hydroquinone, etc. , peuvent perdre de l 'hy

drogène sans substitution , ou bien gagner moins de chlore 

qu'ils n 'ont perdu d'hydrogène. L'on ne saurait aujourd'hui 

formuler aucune règle à ce sujet. 

Théorie des substitutions chlorées. 

Le premier fait qui me frappe dans ces substitutions, c'est 

l 'état d'équilibre stable des halydes ; c'est de voir ces groupes 

moléculaires revenir sans cesse au milieu des transforma

tions successives du premier t e rme; c 'estdevoirces groupes, 

quelque grande que soit la quanti té de chlore qu'ils ren

ferment , résister , contrairement à tout ce qu'on avait ad

mis jusqu 'à ce jour , à l 'action des alcalis. 

L'instabilité des hyperhalydes n'est pas moins frap

pan te ; car tous ces corps , quelque petite que soit la quan

tité de chlore qu'ils renferment, sont au contraire atta

quables par les alcalis. 

Le deuxième fait qui m'étonne encore plus , c'est de voir 

les halydes, les hyperhalydes , les acides, les éthers, les 

alcaloïdes et beaucoup d'autres corps conserver leurs p ro

priétés fond amentales dans les transformations qu'ils subis

sent, sous l'influence du chlore ; c'est de voir certains corps 

ne perdre que i à 2 pour 100 d'hydrogène , gagner b o à 6'o 

poui i oo de chlore ou de brome, et néanmoins ressembler 

encore plus à leuis dérivés quolo sulfate de fer ne ressemble 

au sulfate de potasse, 
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J'exprimai autrefois ees faits, en disant rpic le chlore , ce 

corps si différent de l 'hydrogène, pouvait veni r , dans cer

taines circonstances , prendre la place de celui-ci et jouer 

son rôle, sans changer l 'arrangement des atomes du com

posé dans lequel il entre. 

Pour mieux faire comprendre ma pensée, je fis la com

paraison suivante : 

ic Imaginons un prisme à quatre p a n s , dont les huit an-

» gles seraient occupés par huit atomes de carbone, et le 

» milieu des douze arêtes par douze atomes d'hydrogène. 

» Appelons ce prisme forme ou noyau fondamental, et 

» représentons-le par 
C 3 H " . 

» Recouvrons les bases de ce prisme de pyramides ou 

)i d'atomes d'hydrogène, nous aurons un hype rhydr ide ;— 

» d'atomes de chlore , nous aurons un hyperha lyde ;—d 'a -

» tomes d'oxygène, nous aurons une aldéhyde ou un acide. 

» Nous pourrons représenter et la forme et la composition 

» de ces divers prismes pyramides ainsi : 

C 8 I I 1 3 + i r , 

C 8 H ' 3 4 - Cl', 

C 8 H " 4 - 0 , 
e s H " 4 - c . 

» Par certaines réactions, nous pourrons cliver le cristal 

» pyramide, c 'est-à-dire lui enlever son chlore , son oxy-

« gène ou son hydrogène en excès, et obtenir ainsi de nou-

» veau le prisme fondamental. 

» Supposons que le chlore, mis en présence de ce dernier , 

» lui enlève une arête ou un atome d'hydrogène ; le prisme 

» privé de cette arête se dé t ru i ra i t , si l 'on ne mettait une 

» autre arête à sa place soit de-chlore, soit de brome, soit 

» de zinc, etc. , peu importe ici la nature de l 'arête; pourvu 

» qu'elle vienne maintenir l 'équilibre des autres arêtes et 

» des angles, cela suffit. 11 se formera dune a insi , un H O U -
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« veau noyau dérivé, semblable au premier, et dont ou de-

i) vra représenter la forme par 

C 8 ( H " C 1 ) . 

» Mettons du chlore en présence de ce nouveau pr isme: 

M ou bien il viendra le pyramider , c'est-à-dire le transfbr-

» mer en hyperhalyde, 

C a ( H " C I ) + C1=, 

» ou bien il lui enlèvera une autre arête d'hydrogène. Il 

» faudra encore remplacer celle-ci par une arête de chlore, 

» et l 'on obtiendra encore un nouveau prisme dérivé dont 

» la formule sera 
C 8 ( H 1 0 C l ' 1 ) . 

» Avec ce prisme et le chlore , le brome ou l ' iode, on 

» pourra faire soitd 'autres dérivés, soit des hyperhalydes ; 

» et avec l 'oxygène, des aldéhydes ou des acides. Les for-

» mules de tous ces nouveaux prismes dérivés et pyramides 

)> se représenteront de la manière suivante : 

Halydes. Hyperhalydes. Aldéhydes. Acides. 

C a i r e l ' ) CB ( I I , Ü CL) H- Cl 3 C a ( n l , C l 2 ) - + - 0 C 8 ( H l 0 C l ] ) 4 - 0 ' ; 

C ^ I T C r 3 ) C 8 ( H 6 C l G ) ~ t - Cl 2 C e ( I P CL ) 4 - O C s ( i r C l G ) 4 - 0 2 ; 

C 8 ( l I i C l , B s ) C 8 ( H , C l < IV) 4 - C l 2 C a ( H < C l f B « ) + O C ' í r r C l ' B ' j + O 2 ; 

C C I ' 2 C 8 C 1 ' ! 4 - C 1 2 C ! C l l 2 - r - 0 C" (II C l " ) - H 0 \ 

» Le chlore, le brome, l 'oxygène, e tc . , en excès changent 

» complètement les propriétés du noyau fondamental et de 

» ses dérivés, tandis que le chlore , ou le brome, ou l'iode 

» qui sont entrés dans les divers noyaux n'en altèrent pas 

)> les propriétés principales. Chaque noyau peu ou beau-

» coup chloré est susceptible de former un hyperhalyde 

» en absorbant du chlore , une aldéhyde ou un acide en ab-

» sorbant de l'oxygène. 

» C'est donc à la place occupée par le chlore qu'i l faut 

« at tr ibuer la résistance qu'il offre à faction des alcalis 

n et non à sa na ture . Ainsi le chlore des noyaux résiste à 
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» l'action de la chaleur ou des alcalis , tandis que le chlore 

a qui est en dehors , sous l'influence de l 'une de ces deux 

i) causes, s'empare d'une arête d'hydrogène du noyau pour 

« se dégager à l'état d'acide chlorhydrique, pendant qu 'une 

i) autre portion du chlore en excès vient prendre la place 

» de l'hydrogène enlevé. Il est donc nécessaire que le chlore 

» en excès des hyperhalydes offre toujours un nombre 

» pair, » 

Que les halydes existent ou non comme tels dans les hy

perhalydes, les aldéhydes et les acides chlores, peu i m 

porte. Quel que soit l 'arrangement atomique qu'i l nous 

plaira d'imaginer, nous ne détruirons pas ce fait, que cer

taines substances peuvent éprouver des substitutions chlo

rées, sans perdre leurs propriétés fondamentales. 

Telles sont les idées que j ' a i émises autrefois sur les sub

stitutions, et qui ont si fortement scandalisé les chimistes. 

Que j ' a ie comparé l'azote à l 'ant imoine, ou au bore et même 

au chlore, on aurait pu le concevoir , jusqu 'à un certain 

point; mais faire jouer au chlore , le plus négatif de tous 

les corps , le rôle de l 'hydrogène qui est si positif, c'était 

méconnaître les notions les plus élémentaires de la chimie. 

Lapremière attaque part i t de Giessen. M. Liebig critiqua 

non-seulement les idées que j 'avais publ iées , mais encore 

les analyses sur lesquelles je les appuyais. En conséquence 

il proposa d'autres formules qu'i l crut devoir accompagner 

de personnalités blessantes pour moi . Malheureusement 

pour M. Liebig, il fut démontré que toutes les corrections 

qu'il avait faites étaient inexactes. Ce fut le premier échec 

du dualisme. 

M. Malaguli Ct alors ses belles recherches sur les éthers 

chlorés. Je saisis cette occasion pour revenir sur les substi

tutions, et je soutins que les éthers, ense chloranl, conser

vaient leur constitution et restaient éthers. J ' ignore com

plètement, disais-je, quel est l 'arrangement des atomes 

dans l 'éther acét ique; est-ce ( C 4 H 6 6 3 + 0 , C 4 H 1 0 ), ou 
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( Mo ) 
( C 4 H 6 0 ' -f- C 4 I l s -f- H » 0 ) ou (C 4 H s O*-f- C*H"), etc.? Je 

ne sais; mais je soutiens que, quel que soit cet arrangement, 

il reste le même dans les dérivés chlorés. 

Si l'on me demandait ce que j 'entends par ces mots : que l'é

ther chloré reste é ther , je pourrais d'abord répéter ce que je 

viens de d i re , que l 'arrangement de l 'éther chloré est le 

même que celui de l 'éther normal . Mais je préfère laisser 

les hypothèses de côté et dire simplement qu 'un éther est un 

corps qui s'obtient par la réaction d'un acide sur un alcool, 

avec élimination d 'eau; dans certaines circonstances l'éther 

se dédouble soit en régénérant l'acide et l'alcool qui lui ont 

donné naissance, sott en donnant des produits qui appar

t iennent à la famille de l'alcool et de l 'acide, comme si cet 

éther était formé de deux groupes, l 'un renfermant une 

part ie des éléments de l 'acide, l 'autre une partie des élé

ments de l'alcool. 

E h b ien , certains élhers chlorés peuvent s'obtenir en 

faisant agir les acides chlorés sur les alcools, avec él imina

tion d 'eau; et presque tous les éthers chlorés , soumis à 

l 'action de l 'ammoniaque anhydre , d 'un alcool, de la potasse 

et même de la cha leur , se dédoublent en produits appar

tenant à la famille de l'acide et de l'alcool qui ont ser^i à 

les former. Ains i , l 'éther acétique, par exemple , donne de 

l 'acétamide; et l 'éther chloré, de l'acétamide chlorée. On 

peut voir de nombreux exemples de ces dédoublements dans 

u n résumé très-clair qui a été publié par M. Gerhardt sur 

ce sujet. 

Les travaux de M. Malaguti excitèrent Berzelius à 

prendre la défense du dualisme. Trai tant du haut de sa 

grandeur les idées que l 'on avait émises sur les substitutions , 

il lit vo i r , eu s'appuyant sur de j>ures hypothèses, il est 

v ra i , qu'elles n'avaient pas le sens commun. Entre 

ses mains , les naphtalines m o n o , bi et trichlorées se 

transformèrent en chlorure d'iodécatesseryle, chlorure 

de décahexyle et chlorure de décapentyfe. Le 'chlorure 
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de benzoïle C 7 IF CIO devint un aei-chloride benzoïque 

a ( C u H , ( , , O s ) - i - ( C U H 1 0 , G 1 G ) . 

Toute la cbimie fut simplifiée de cette façon. 

Berzelius ayant confondu la loi des substitutions avec les 

remarques , les généralités et la théorie que j 'avais publiées 

sur les substitutions, M. Dumas saisit cette occasion pour 

rejeter toute solidarité entre ses opinions et les miennes , 

en disant que sa théorie n'en était pas une, ce qui est vrai 

mais bien une loi empirique qui exprime une simple rela

tion entre Vhydrogène qui s'en va et le chlore qui entre; 

rien de plus. 

Cependant quelques années plus t a rd , M. Dumas fit la 

découverte de l'acide acétique tr ichloré. Frappé de voir que 

l'acide acétique et son dérivé avaient la même capacité de 

saturation, le même volume, se décomposaient d 'une m a 

nière analogue sous l'influence de la baryte , donnaient 

l'un et l 'autre u n éther , etc. , il adopta mon opinion , en 

disant que les atomes devaient avoir le même arrange

ment dans les deux acides , que ceux-c i , en un m o t , appar

tenaient au même type ( i ). 

( i ) Je vois, dans divers ouvrages de chimie, que beaucoup de personnes ne 
saisissent pas la différence qui existe entre les idées de M. Dumas et les 
miennes sur les substitutions, quoiqu'il n'y ait cependant aucun rapport 
entre elles. 

Les substitutions, si l'on entend par )à , et on doit l 'entendre a ins i , le 
remplacement du chlore par le b rome, l ' iode , le fluor, ou le remplacement 
de l'argent par le cuivre, le fer ou le potassium, sont aussi anciennes que 
les idées de Richter et de Wenzel sur la décomposition des sels. On sait de 
puis longtemps que les corps simples se déplacent mutuellement de leurs 
combinaisons, le plus souvent équivalent pour équivalent; m a i s o n sait 
aussi que le contraire se présente encore assez fréquemment. 

On savait que le chlore , en agissant sur quelques substances organiques, 
comme l'acide cyanhydrique, l'essence d'amandes amères et la c i re , en 
chasse un certain nombre d'atomes d 'hydrogène, et que le même nombre 
d'atomes de chlore vient remplacer l 'hydrogène enlevé. On savait que l 'oxy
gène se comporte quelquefois comme te chlore. On savait enfin que l 'hydro
gène enlevé n'est pas toujours remplacé par son équivalent de chlore. 

Deux questions se présentaient: i° peut-on, à priori, savoir si l 'hydrogène 

16 
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A l o r s B e r z e l i u s , p l a ç a n t , p o u r c e m o m e n t s e u l e m e n t , 

l a q u e s t i o n s u r s o n v é r i t a b l e t e r r a i n , e x a m i n a s i l e s p r o 

p r i é t é s d e F a c i d e a c é t i q u e r e s s e m b l a i e n t o u n o n à c e l l e s d e 

s o n d é r i v é c h l o r é ; i l s e p r o n o n ç a p o u r l a n é g a t i v e ; e n 

c o n s é q u e n c e , i l a t t r i b u a u n a r r a n g e m e n t a t o m i q u e d i f f é 

r e n t à c h a c u n d e c e s a c i d e s , e t i l r e p r é s e n t a l e u r c o m p o s i -

enlevé sera remplacé ou non par son équivalent de chlore, et combien on 
pourra en enlever sans substitution ; 2° que devient le chlore dans les nou
veaux composés chlorés, quel rôle y joue-t-il, de quelle nature sont ses com
posés lorsqu'ils sont obtenus j soit par une substitution équivalente, soit 
par une substitution non équivalente? 

Les deux questions, comme on le voit , sont tout à fait indépendantes 
l'une de l'autre. On peut découvrir la loi qui préside aux substitutions sans 
savoir ce qui se passe dans les corps chlorés , et réciproquement. 

M. Dumas ne s'est occupé que de la première question , et , sous le nom de 
théorie (il fait remarquer lui-même qu'il aurait, dû dire loi) des substitu
tions, il a donné les deux propositions suivantes : 

i ° . Quand on traite une substance organique par le chlore, le brome, l'iode 
ou l'oxygène, ces corps lui enlèvent généralement de l'hydrogène ; et, pour 
I équivalent d'hydrogène enlevé, il se fixe i équivalent de chlore, de brome, 
d'iode ou d'oxygène dans le composé. 

2° . Si une partie de l'hydrogène se trouve, dans la substance organique, h 
l'état d'eau {comme dans l'alcool ) , elle sera enlevée par le chlore ou l'oxygène 
sans substitution. 

Cette loi est précise et sans ambiguïté; je n'ai pas a examiner si elle est 
juste ou non (voyez ce que je dis des substitutions chlorées dans ce chapitre, 
et des substitutions oxygénées dans le précédent]. Tout ce que je dois dire, 
c'est que je n'ai pas adopté cette lo i , et que j'ai formulé moi-même quel
ques propositions tout à fait différentes et qui ne s'appliquent guère qu'aux 
carbures d'hydrogène. Je n'ai donc rien à réclamer dans cette loi des substi
tutions, qui appartient tout entière à M. Dumas. 

Quant à la seconde question, M. Dumas ne s'en est jamais occupé, si ce 
n'est après moi : c'est elle que j'ai eu longtemps en vue dans mes travaux 
(voyez mon opinion sur ce sujet dans ce chapitre); c'est à propos d'elle 
que j'ai avancé cette proposition : Lorsqu'il y a substitution équ iva lente de 
l'hydrogène par le chlore ou le brome, le chlore vient prendre la p l a c e qui 
était occupée par l'hydrogène et jouer, en quelque sorte, son rôle • par consé
quent , le composé chloré doit avoir de Vanalogie avec le composé dont il 
dérive. 

Il y a tellement peu d'analogie entre mon opinion , mes propositions et la 
loi de M. Dumas, que voici ce que cet illustre chimiste répondit à Berzelius, 
qui le rendait un peu responsable de mes extravagances : « M. Berzelius 
o m'attribue une opinion précisément contraire à celle que j'ai toujours 
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( 243 ) 

Acide a c é t i q u e . . . C/ II e , Û 3 II 3 O ; 

A c i d e t r i c h l o r c . . . C 2 0 3 + H ! 0 4- C Cl c . 

Ce dernier était pour lui de l'acide oxalique combiné avec 

un clilorîde oxalique inconnu. 

On repondait à Berzclîus, en lui citant la ressemblance 

n émise , savoir que , dans cette occasion ( * ), le chlore prendrait LÀ PLACE 
ti de l'hydrogène. Je n'ai jamais rien dit de pareil, et l'on ne saurait certai-
» nement le déduire des opinions que j'ai émises sur cet ordre de faits. Si 
n l'on me fait dire que l'hydrogène est remplacé par du chlore qui joue le 

même rôle que lui , on m'attribue une opinion contre laquelle je proteste 
» hautement, car elle est en contradiction avec tout ce que j'ai écrit sur ces 
û matières. La loi des substitutions est une loi empirique, rien de plus; 
» elle exprime une relation entre l'hydrogène qui s'en va et le chlore qui 
•1 entre. Je ne suis pas responsable de l'exagération outrée que M. Laurent 
» a donnée à ma théorie; ses analyses d'ailleurs ne méritent aucune con-
» fiance. » 

Nous nous sommes servis, M. Dumas et moi, d'un même mot, substitu
tion; de là est venue la confusion qui a régné sur ce sujet. Cette confusion 
a encore été augmentée par l'emploi des terminaisons particulière en ase, 

èsc, isc, etc., terminaisons qui ont été imaginées par M. Dumas pour exprimer 
la relation qui existe entre le nombre d'atomes d'hydrogène enlevés et le 
nombre d'atomes fixés, et employés par mol pour exprimer que le corps 
chloré, dans le cas d'une substitution équivalente, avait dû conserver la con-

stitulion du corps primitif. 

Ainsi M. Dumas représentait la constitution de l'essence de cannelle par cette 
formule: C ! H u 0" -+- H 1 ; celle du chlorure de cinnamyle par celle-ci : 
C 1 ' H 1 4 O'-*- Cl 1 , et la composition du chloroCïnnose^— hydrure — 4 H s -r4 Cl 5), 
par C * IIf C l s O 1 , en disant qu'il nommait celui-ci provisoirement cklorO" 

cinnose, attendu qu'il ne savait comment représenter sa constitution molé
culaire, ni à quel corps il fallait le rapporter. 

Mon opinion était bien différente. Si j'avais regardé l'essence de cannelle 
comme formée d'une molécule unique C l 8 i I l G O s , et si je l'avais nommée 
cinnamyle, j'aurais appelé le composé chloré chlorocinnose; si j'avais en
visagé cette essence comme un hydrure C " II14 O 5 -f- W, j'aurais nommé le 
composé chloré chlorure de chlorocinnise C 1 8 HK Cl 5 O 1 Cl* ; si je l'avais con-

(*} Je venais de faire le chlorhydrate (le chlorériiériso et «n Acé
tate de méthylène chloré. Je soutenais que le premier avait la môme constîlution que la li
queur des Hollandais, et que, dans le second, los atomes étaient exactement disposés comme 
dans l'acétate de méthylène. C'est a propos de cette opinion que Ikjrzelins voulut rendre 
M Dumas responsable de mes erreurs. 
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d e s h a l y d e s e n t r e e u x , d e s h y p e r h a l y d e s e n t r e e u x , e n l u i 

m o n t r a n t q u e l e s é t h e r s c h l o r é s s e d é d o u b l a i e n t e n p r o d u i t s 

a p p a r t e n a n t a u x f a m i l l e s d e s a c i d e s e t d e s a l c o o l s q u i a v a i e n t 

s e r v i à l e s f o r m e r , q u e l e s d e u x a c i d e s a c é t i q u e s o n t l a m ê m e 

c a p a c i t é d e s a t u r a t i o n , e tc .5 e n f i n , q u e t o u s l e s c o m p o s é s 

d é r i v é s c h l o r é s o n t t o u j o u r s l e m ê m e v o l u m e q u e l e s s u b 

s t a n c e s n o r m a l e s d o n t i l s d é r i v e n t . M a i s R e r z e l i u s r e j e t a i t 

t o u s c e s r a p p r o c h e m e n t s e t s ' o b s t i n a i t à m e t t r e d a n s l e s 

p l a c e s l e s p l u s o p p o s é e s l e s s u b s t a n c e s n o r m a l e s e t l e u r s 

d é r i v é s c h l o r é s . 

S u r c e s e n t r e f a i t e s , M. W c e h l e r d e s c e n d i t d a n s l a l i c e } 

SIDÉRÉE COMME UN HYDRATE DE CINNAMYLE C l t H1* 0 -H H3 O, j'AURAIS APPELÉ LE 
COMPOSÉ CHLORÉ HYDRATE DE CHLOROCINNOSE, ETC., ETC. 

AINSI, MALGRÉ LA SIMILITUDE DES TERMINAISONS, MALGRÉ LA MÊME VALEUR QUE 
NOUS DONNIONS, M. DUMAS ET MOI, AUX MÊMES VOYELLES, IL N'Y AVAIT AUCUNE 
ANALOGIE ENTRE LES IDÉES QUE CES DEUX NOMENCLATURES REPRÉSENTAIENT, SI CE 
N'EST QUE L'UNE ET L'AUTRE EXPRIMAIENT LA QUANTITÉ D'HYDROGÈNE ENLEVÉE ET LA 
QUANTITÉ DE CHLORE FIXÉE. 

JE CITERAI ENFIN LES EXEMPLES SUIVANTS, POUR FAIRE VOIR LA DIFFÉRENCE ABSOLUE 
QUI EXISTE ENTRE MON OPINION ET CELLE DE M. DUMAS. 

M. DUMAS REPRÉSENTAIT L'ALCOOL PAR G4 HA + H* O1, ET L'ACIDE ACÉTIQUE PAR 
C* HH OA -+- II2 O J ET NÉANMOINS IL VOYAIT UN CAS DE SUBSTITUTION DANS LA CON
VERSION DU PREMIER DANS LE SECOND : 

ALCOOL — 3H1 1 O = ACIDE ACÉTIQUE. 

PUISQUE M. DUMAS SOUTENAIT, À CETTE ÉPOQUE, QUE L'ALCOOL RENFERME 
2 ATOMES D'EAU ET QUE L'ACIDE ACÉTIQUE N'EN RENFERME QUE 1, IL EST DONC CLAIR 
QU'IL NE CONSIDÉRAIT, DANS LES SUBSTITUTIONS, QUE LE RAPPORT QUI EXPRIME 
L'HYDROGÈNE ENLEVÉ ET LE CHLORE OU L'OXYGÈNE FIXÉ, SANS PRÉTENDRE QUE LE CORPS 
PRIMITIF OU LE CORPS DIVISÉ APPARTINSSENT AU même type. CECI EST ENCORE RENDU 
PLUS ÉVIDENT PAR LES EXEMPLES SUIVANTS, QUE M. DUMAS CITAIT EN FAVEUR DE 
SA LOI : 

ALCOOL — 4 H3 -H 4 O = ACIDE FORMIQUE, 
ACIDE ACÉTIQUE — ^H'-F-AO— ID. 

IL EST BIEN CERTAIN QUE M. DUMAS, MALGRÉ L'ÉQUIVALENCE DE LA SUBSTITUTION, 
NE CONSIDÉRAIT PAS L'ALCOOL, L'ACIDE ACÉTIQUE ET L'ACIDE FORMIQUE COMME APPAR-
TENANT À UN MÊME TYPE. 

CE N'EST QUE BEAUCOUP PLUS TARD, LORSQU'IL EUT DÉCOUVERT L'ACIDE CHLOR-
ACÉTIQUE, QU'IL ADOPTA MON OPINION SUR LE RÔLE DU CHLORE DANS LES SUBSTITU
TIONS, ET QU'IL L'ÉTENDIT AUSSI À L'OXYGÈNE, LORSQUE j'AVAIS DÉJÀ CESSÉ MOI-
MÔME DE L'APPLIQUER A CE DERNIER. 
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m a i s , b e a u c o u p p l u s c o u r t o i s q u e s e s f r è r e s d ' a r m e s , i l s e 

c o n t e n t a d e l a n c e r d e s p l a i s a n t e r i e s c o n t r e l e s s u b s t i t u t i o n s . 

I l é t a i t p a r v e n u , d i s a i t - i l , e n t r a i t a n t l e s u l f a t e d e m a n 

g a n è s e p a r l e c h l o r e , à r e m p l a c e r s u c c e s s i v e m e n t e t l e 

m a n g a n è s e , e t l ' o x y g è n e , e t m ê m e l e s o u f r e p a r d u c h l o r e . 

Il a v a i t a i n s i o b t e n u u n s u l f a t e d e m a n g a n è s e c h l o r é , q u i n e 

r e n f e r m a i t p l u s n i m a n g a n è s e , n i o x y g è n e , n i s o u f r e , e t q u i 

é t a i t c e p e n d a n t e n c o r e u n s u l f a t e . 

Q u o i q u e m o i n s h a b i l e q u e M . W c e h l e r , j ' e s s a y a i d ' i m i t e r 

sa m e r v e i l l e u s e d é c o u v e r t e , e t v o i c i c e q u e j e fis : J e t r a i t a i 

d e l ' i s a t i n e p a r d u c h l o r e e t p a r d u b r o m e , j ' o b t i n s d e s 

d é r i v é s q u i r e n f e r m a i e n t a5 à 5o p o u r 100 d e c h l o r e e t d e 

b r o m e à l a p l a c e d e i à i c e n t i è m e s d ' h y d r o g è n e . E h b i e n , 

m a l g r é c e t t e é n o r m e d i f f é r e n c e d a n s l a c o m p o s i t i o n c e n t é 

s i m a l e , m a l g r é l a p e r t e d e l ' h y d r o g è n e s i p o s i t i f , m a l g r é 

la s u b s t i t u t i o n d u c h l o r e s i n é g a t i f , v o i c i l e s c h a n g e m e n t s 

q u e l ' i s a t i n e a v a i t é p r o u v é s : 

Isatine. Isatine chlorée, bichlorée 

Rouge urangé i d . 

Prismes de 11 3 degrés id . de 114 degrés . 

Se sublime e n part ie sans d é c o m p o s i t i o n id . 

Très-peu so lub le dans l 'eau i d . 

Assez soluble dans l 'a lcool et l 'éther i d . 

Dissolutions j a u n e s i d . 

Avec la potasse , é c h a n g e d'abord II contre K . . . i d . 

Ce sel potassique est rouge-noirâtre i d . 

Il donne , avec les sels d ' a r g e n t , u n précipi té l ie id . 

de vin . . . id . 

11 est très-peu stable et absorbe p r o m p t e m e n t H ' O , 

en donnant de l' isatinate de potasse i d . c h l o r é . 

Ce nouveau sel est j a u n e *. . . id . 

Il régénère, par les ac ides , l ' isatine i d . ch lorée . 

L'isatine décompose le sul fure d ' a m m o n i u m , e n 

prenantde l 'hydrog . p o u r former d e l ' i s a l h y i l c . i d . ch lorée . 

Celle-ci est en paillettes b lanchâtres i n s o l u b l e s . . . i d . 
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Isat ine. Isat ine chlorée, bichlorée, etc. 

Elle se transforme, dans í en indine rose id. chlorée. 
certaines circonstances, | ou bien en isatine... id. chlorée. 

T , . r Í une amide grise id. chlorée. 
L ammoniaque torme, ) . 

,,. . < une amide jaune id. chlorée. 
avec 1 isatine. i .., , , .. . . 

[ unac. amide rouge ecarl. id. chlore. 
L'isatinate d'ammoniaque se transforme, par 

Tévaporation , en isamate jaune id. chlore. 
Cet isamate, par la dessiccation, donne de l'isa-

mide jaune id. chlorée. 
L'isamate et l'isamide donnent, avec les acides, 

soit de l'acide isamique, soit de l'isatine id. chlorée. 
L'isatinc se combine avec le bisulfite de potasse, 

pour former un isatosulfîte id. chlore. 
E t c . , e t c 

Qu'en pense M.Wccliler? Si ce n'est pas aussi merveilleux 

que le sulfate de manganèse chloré , peu s'en faut. 

Voyons quelle fut la réponse de Berzelius à mon Mémoire 

sur l ' isatine. 

Et d'abord j e dois faire remarquer que la découverte de 

la chlorisatine et de la bichlorisatine avait été faite par 

M. E r d m a n n , qui ne connaissait pas l ' isatine. 

Berzelius, en rendant compte du travail de M. Erdmann, 

mit beaucoup d'insistance pour démontrer que les faits qui 

y étaient relatés , loin de s'accorder avec les idées que l'on 

avait émises sur les subst i tut ions, venaient au contraire 

prêter un nouvel appui au dualisme. Pu i s j avec son habi

leté ordinaire , il nous fit connaître le véritable arrange

ment des atomes dans la chlorisatine et la bichlorisatine. 

Le dual isme, pour la troisième ou quatrième fois, jouait 

de malheur ; car, au moment où M. Erdmann publiait son 

Mémoire, je découvrais l ' isatine, je faisais avec elle d i r e c t e 

ment ses dérivés chlorés et b r o m e s , je leur trouvais une 

composition différente de telle que leur avait attribuée 

M. E r d m a n n , et cette nouvelle composition venait confir-
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mer d'une manière étonnante les idées que j 'avais émises 

sur les substitutions. 

Eu recevant mon Mémoire , Berzelius repri t sa verve iro

nique; il eut pitié de l'état dans lequel se trouvait mon 

cerveau, et il chercha à démontrer que l ' isat ine, l ' isathyde 

chlorées, etc. , é ta ient , celle-ci un sous-hypochlorite sus-

porrindeneux, celle-là un hypochlorito fulvindeneux, 

cette autre un acide du rubindène, etc. Il fallait être aveu

gle, disait-il, pour ne pas voir cela subi tement , à l ' inspec

tion des formules brutes . 

Un sous-hypochlorite volatil sans décomposition! 

Un sous-hypochlorite indécomposable par l'acide sulfu-

r ique! 

Un sous-hypochlorite sans action sur les couleurs végé

tales ! 

Un sous-hypochlorite d 'un oxyde inconnu , de por rh i -

dène inconnu! et tous les composés de l 'isatine traités sur 

le même pied! C'était à ne pas y croire. 

Plus maltraité que j amais , je fis paraître de nouveaux 

Mémoires sur la naphtal ine et sur le phényle. Je fis voir 

que les composés chlorés et bromes ont souvent la même 

forme que les substances dont ils dérivent. 

M. Hofmann, en distillant Fisatine , la chlorisatine et 

la bichlorisat ine, obtint de l ' ani l ine , de l 'aniline chlorée 

et de l 'aniline bichlorée. Il annonça que ces dernières pos

sédaient , ainsi que je l'avais prévu, les propriétés alcalines 

de l 'aniline. 

En traitant de la cinchonine par le chlore , j 'obt ins une 

cinchonine chlorée et bichlorée basiques et isomorphes 

avec la première. 

Je fis agir ces alcaloïdes chlorés sur la lumière polar isée, 

et celle-ci fut déviée de la même maniè re , par les uns et 

par les autres. 

Enfin , je préparai avec du sulfate de strychnine un 

sulfate chloré , et je fis administrer la même dose de chacun 
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de ces sels à deux chiens de même taille. Ces animaux suc

combèrent en même temps , en donnant les mêmes symp

tômes d'empoisonnement. 

Que fallait-il faire encore pour convaincre les partisans 

du dualisme? Couleur, solubil i té, volatil i té, densité de 

vapeurs , formes cristallines, métamorphoses, action sur la 

lumière polarisée, action sur l 'économie animale , tout 

venait déposer en faveur des substitutions. 

Mais les expériences ne servaient à r i en ; l e dualisme 

avait j u ré qu'i l n 'en démordrait pas. 

J e venais de m'associer avec M. Gerhardt pour défendre 

et propager nos idées communes. Honteux de sa défaite, 

ce fut pour le dualisme une occasion de se venger. Dispo

sant de nombreux Annuaires S c a n d i n a v e s , germains et 

gaulois, il n 'épargna aucune circonstance pour dénigrer 

mes t ravvaux, passer habilement sous silence les faits 

qui étaient favorables à mes idées, persifler mon style , in

ju r ie r ma personne; j 'étais u n imposteur, le digne associé 

d 'un brigaud, e tc . , et tout cela pour u n atome de chlore mis 

à la place d 'un atome d'hydrogène , pour une formule cor

rigée! 

J e pardonne au dualisme ses in jures , mais sa mauvaise 

foi, jamais. En voici l 'histoire édifiante : 

Q u e répondre à mes derniers travaux? car enfin des in

jures ne sont pas des raisons. Persister à nier l'analogie de 

certains composés, avec leurs dérivés chlorés, n ' é ta i t plus 

possible; on s'empara de celte analogie m ê m e , que l'on 

avait tant n iée , pour la retourner contre moi . Pour la 

troisième ou quatrième fois, on changea les formules de 

l ' isatine et de la chlorisatinc; puis on s'écria, sur un ton 

vainqueur ; Si M. Laurent n 'avait pas eu l'esprit tordu et 

faussé par s e s absurdes théor ies , il aurait reconnu que l'a

nalogie de l ' isatine avec l a chlorisatine tient aux corrLEs 

que ces deux corps renferment. 
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Un mot tombé do la plume de M. Gerhardt se transfor

mait ainsi en une idée lumineuse pour le dualisme. 

Dès ce moment , tout fut copule : les acides acétique, 

formique , butyrique , margarique , etc. , les alcaloïdes, les 

éthers, les amides, les anilides, etc. , devinrent des corps 

copules. De sorte que pour faire de l 'acétanilide par 

exemple, on ne prend plus aujourd'hui de l'acide acétique 

et de l ' an i l ine , mais de l'acide oxalique copule que l'on re

copule avec de l 'ammoniaque copulée. Je n ' invente r i e n , 

je ne charge rien : est-ce ma faute s i , en écrivant l ' h i s 

toire, j ' a i l 'air de faire un roman? 

Qu'est-ce donc qu 'une copule? 

Une copule est un composé imaginaire dont la présence 

déguise toutes les propriétés chimiques des composés avec 

lesquels il est un i . 

Ains i , l'acide margarique renferme de l'acide oxalique 

uni à la copule C 3 7 H 6 6 ; et l'acide bu ty r ique , de l'acide 

oxalique uni à la copule C ! H U . 

Mais , d i ra- ton , qu'est-ce qui prouve que les acides mar

garique et butyrique renferment de l'acide oxalique? 

Et c'est précisément parce que rien ne le prouve, qu'ils 

en renferment. Ne venons-nous pas de dire que les copules 

déguisent les propriétés des corps auxquelles elles sont 

unies? Or , si par une réaction , on parvenait à rendre pro

bable l'existence de l'acide oxalique dans l'acide margarique, 

cela prouverait que l'acide margarique n'est pas un corps 

copule ! 

Les réactions sont ici complètement insuffisantes pour 

nous dévoiler ce mys tère , il faut l 'esprit pénétrant du 

dualisme. Eh bien, soit! l'acide acétique est un corps co

pule ; quel rapport cela a-t-il avec l'analogie qui existe 

entre certains corps et leurs dérivés ? 

Le voici : l'acide acétique, disent ces messieurs, renferme 

maintenant de l'acide oxalique copule avec C 2 H 6 . L'acide 

trichloré renferme aussi de l'acide oxalique, mais sa copule 
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est C ' C l 6 . Or , en mettant en regard la composition des 

deux acides, on voit de suite que les atomes y sont disposés 

delà même maniè re , et que par conséquent ils doivent avoir 

des propriétés analogues : 

( C 5 H G ) C J 0 3 - f - H ' O , 

( C C l 6 ) C 2 0 ' - f - H 3 0 . 

La mauvaise foi est-elle flagrante? et que m' importent et 

vos copules, et vos radicaux, et tous vos châteaux de cartes? 

N'ai-je pas dit et redit que j ' ignorais l 'arrangement des 

atomes dans l'acide acétique; n 'a i - je pas répété q u e , en 

tout cas, l'acide chloré devait avoir le même arrangement 

atomique que l'acide normal ; n 'ai-je pas dit que l'analogie 

qui existe entre ces deux acides était due à cet arrange

ment ? 

Est-ce que vous dites autre chose maintenant? Seulement, 

pour déguiser votre défaite, vous habillez vos formules 

avec des copules , et vous prétendez connaître en f in le véri

table arrangement des atomes. C'est possible, mais votre 

pénétra t ion, sous ce rappor t , me paraît aussi suspecte que 

votre bonne foi ; vous avez trop souvent varié dans votre 

manière de voir à ce sujet, pour que je m 'en rapporte 

à vous sans preuves. 1 

Enfin , bon gré mal g ré , la substitution de l'hydrogène 

par le chlore est un fait désormais acquis à la science. 

Nous verrons plus tard que ce simple fait retourne la 
science dans un autre sens , et permet de classer, nommer 
et formuler facilement la moitié des substances organiques. 

Des substitutions azotées. 

L'azote, le phosphore , l'arsenic et l 'antimoine forment 

un groupe de corps équivalents, et qui ne paraissent avoir 

aucune analogie avec d'autres corps. 

On peut dire qu'ils n 'exercent aucune action sur les 

substances organiques, qu'ils ne se combinent pas directe-
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ment avec el les , et qu'ils ne se déplacent même pas mutuel

lement de leurs propres combinaisons. 

Enfin , ils possèdent un caractère t rès-remarquable , c'est 

de donner naissance aux alcaloïdes. 

L'azote nous représentant le phosphore , l'arsenic et l ' an

timoine, nous pouvons donc dire que la chimie organique 

ne comprend que les combinaisons du carbone avec l 'oxy

gène, l 'hydrogène et l 'azote. 

Mais il est à remarquer que l'azote n 'ent re pas , si je puis 

m'exprimer ainsi , au môme titre que les autres corps dans 

les substances organiques. Il semble que celles-ci ne com

prennent que le carbone, l 'hydrogène et l 'oxygène, et que 

l'azote n'y entre que comme le représentant de l ' ammo

niaque, d 'une p a r t , et des acides ni t reux ou n i t r ique , de 

l 'autre. 

INous dirions volontiers que l'azotobenzide orangée, non 

oxydée, renferme u n reste de l'acide ni t r ique qui n 'attend 

qu'une influence favorable pour le régénérer , et que le 

cyanogène, non hydrogéné, renferme un reste de l ' ammo

niaque qui est tout prêt à régénérer celle-ci. Je reviendrai 

sur ce sujet, qui nous permettra d'établir une division i m 

portante dans les substances organiques. 

ACTION DES CORPS COMPOSÉS SUR LES SUBSTANCES ORG, AKIQTj E S . 

Des substitutions nilrécs et nitrosèes. 

L'acide ni tr ique n'agit souvent que comme oxydant sur 

les substances organiques. C'est par son oxygène qu'il trans

forme le camphre en acide eamphor ique , les graisses en 

acides subérique, pimél ique, bu ty r ique , etc. Je n'ai pas à 

examiner ces cas d 'oxydation, dont j ' a i déjà dit quelques 

mots à l'occasion des substitutions oxygénées; mais je m 'a r 

rêterai sur certaines réactions très-remarquables que produi t 

l'acide n i t r ique , réactions qui offrent la plus grande ana

logie avec les substitutions chlorées. 
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C . c H s -f- Cl 2 - C ' 0 H ' Cl + HC1J 

C '°H 8 -h X O H = C»H-X 4 - H 2 0 ; 

C , 0 H B + 2 Cl 2 = C 1 0 H s CP 4 - a H C l ; 

C ' H ' 4- 2 X O H = C ' ° H 6 X 2 + 2 H ' 0 ; 

C 1 0 H B 4- 3 CP = C 1 0 H b CP 4- 3HC1; 

C 1 0 H 8 -4- 3 X O I I = C'° HS X 3 4- 3 H ! 0 ; 

C s I P O 

C e H 6 0 

-+- 3 Cl 1 

-4- 3 X O H 

= C 6 H 3 CP 

= C ' H ' X ' 

4- 3HC1; 

4- 3 H ! 0 ; 

C H e 0 2 

c r r O 2 

4 - C P 

4 - X O H 

= C l l s Cl O 2 

= C ' H ! X O 2 

4- Il Cl; 

4- H 2 0 ; 

C ; H G 0 

C ? I I 6 0 

4- CP 

4- X OH 

= C 6 11 5 Cl 0 

= C 6 H ^ X O 

4- H Cl; 

4 - H 2 0 ; 

Ac ide su l fonaphta l ique . . . 
S 0 3 C " > H s 

S O 3 C , 0 H 8 

4- CP * 

+ XOH 
= S 0 3 C ' ° H ' Cl 4- n C l ; 

= S O 3 C , 0 i r X 4 - H 2 O ; 

C C I I ' N 

C 6 H' N 

-4- CP 

4- X O H 

= C 6 H" Cl N 

= C S H C X N 

4 - H C 1 ; 

4- H 2 0 ; 

IC> H">0 ! 4- CI 2 — C ; I I 3 Cl O3 4- H CI; 

C H " 0 3 

C" H , 0 O 3 

4- X 0 1 I 

4- 2 CP 

= C H 3 X O 3 

— C ; H" C P O 3 

4 - H ' O ; 

4 - 2 H C I , 

4- 2 X OH — C I I 8 X ! 0 ' + 2 H ' 0 

Eu général , les substances, qui éprouvent des substitu

tions chlorées, sont aussi susceptibles d e n éprouver de 

nitrées.Cependant, les homologues de l 'hydrogène bicarboné 

et tous les corps qui s'y ra t tachent , comme les homologues 

de l 'aldéhyde, de l'acide acétique, de la liqueur des Hollan-

Pour faire ressortir cette analogie, je prendrai des exem

ples parmi les composés qui appart iennent aux classes les 

plus différentes ; je mettrai la réaction chlorée et la réaction 

n i t rée , l 'une vis-à-vis de l ' au t r e ; pu i s , je ferai voir les 

points de ressemblance qui existent entre les composés 

nitrés et les composés chlorés. 

E .eprésen tonsrac iden i t r iqueN0 3 Hpar (NO 8) OH==XOH ; 

voici maintenant des produits que l 'on obt ient , tant avec 

lui qu'avec le chlore : 
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dais, etc. , ne donnent pas de substitutions ni trées, quoi

qu'ils offrent un grand nombre de substitutions chlorées, ou 

du moins c'est à peine si l 'on pourrai t citer l'acide propio-

nique nitré. 

Je me suis servi de ce mot substitution nitrée, comme si 

l'acide hypo-azotique ouXéta i t venu, à la manière du chlore, 

prendre la place de l 'hydrogène enlevé et jouer son rôle. C'est 

que, en effet, les choses se passent précisément comme s'il 

en était ainsi. Pour le prouver, il me suffira de dire : 

t ° . Que les naphtal ines mono , bi et trinitrées sont 

neutres comme la naphtaline no rma le , mono , bi et t r i -

chlorée; 

2°. Que la naphtaline donne , avec l'acide sulfurique, de 

l'acide sulfonaphtalique, e tque les naphtalines chlorées et 

nitréesdorment des acides sulfonaphlaliques chlorés elnitrés; 

3 ° . Qu ' i l existe une aniline ni trée basique, comme l 'ani 

line normale et chlorée ; 

4°. Qu ' i l existe un acide benzoïque ni t ré qui a la même 

rapacité de saturation que l'acide normal et chloré; 

5". Q u e si l h y d r u r e de benzoïle donne , avec l 'ammo

niaque, une hydrobenzamide neutre et une amarine alca

line, l h y d r u r e de benzoïle nitré donne aussi, avec l 'ammo

niaque , une hydrobenzamide nitrée neutre et une amarine 

nitrée alcaline; 

6°. Que certains composés nitrés sont isomorphes avec les 

composés hydrogènes ou chlorés correspondants; 

7°. Que les acides hippur ique et h ippur ique nitré passent 

l 'un et l 'autre dans l 'économie animale, en se transformant, 

l'un en acide benzoïque, l 'autre en acide benzoïque n i t r é ; 

8 ° . Que si l 'éther salicylique fonctionne comme un acide, 

il en est de même des éthers salicyliques chloré , b i rh loré , 

nitréet b in i t ré . 

En tout cas, que l'azote soit, dans ces combinaisons, à l é tat 

de NO* remplaçant H, ou à l'état de NHO remplaçant H ' , ou 

à l'état d'azote séparé de l 'oxygène, ce qui me paraît impos

sible par des raisons que j 'exposerai plus loin , ce fait n 'en 
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est pas moins acquis à la science, que certaines substances, 

en perdant H et en gagnant I \ 0 2 , conservent leurs propriétés 

fondamentales , à l 'instar de celles qui perdent H en ga

gnant Cl. 

Les substitutions nitrées ont suivi le sort des substitutions 

chlorées ; je crois qu'il est inuti le de revenir sur ce sujet, et 

de citer les merveilleuses formules que l 'on attribue à l'acide 

p ic r ique , au ni t r i te d'oxyde d'icodéca-tesseryle et aux 

autres corps nitrés. 

Des substitutions nitrosées. 

L'acide ni t reux paraît se comporter comme l'acide ni

trique , du moins à en juger par les trois ou quatre exemples 

que l'on connaît. 

Représentons l'acide ni treux K O 5 H par (KO) OU—YOH, 

et nous aurons avec 

L ' a l c o o l . 

L'alcool a m y l i q u e . 

C 2 H ° 0 -+- X O H = C ' H ' X O + H ' O , 

C 2 H G O -f- Y O H = C ! H ' Y O + H 3 O ; 

C s H " 0 -t- X O n = CMI" X O -+- H 3 o , 

C ! H 1 2 0 4-YOH = C S H " Ï Û + H ' O . 

On peut encore obtenir des substitutions nitrosées, en 

réduisant partiellement certaines substances ni t rées; et 

c'est ce qui a r r ive , pa r exemple , quand on fait bouillir 

une dissolution alcoolique de potasse avec de la nitroben-

zide, 2 molécules de cette dernière se réunissant en une 

seule, e t , si l 'action de la potasse alcoolique est trop éner

gique, la réduction est complète, et l 'on obtient de l'azoto-

b c n z i d e | c - Z K j = 2 c 6 H 3 («o2) - o4• 

Mais en arrêtant l 'opération à temps, on obtient un 

!
C . H s N 1 
C B n s ( " \ 0 ) ) ^ o n t ^ a c o m P o s i " 

tion nous fait voir que sur les deux molécules de n i t ro-

benzide, l u n e a été réduite complètement , tandis que 

l 'autre a perdu la moitié de son oxygène. 

>ous avons déjà vu que , dans les nitroprussiates , le bi-
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oxyde d'azote, ou le résidu n i t r eux , remplace son équiva

lent d'hydrogène ou de métal. 

Des substitutions inverses. 

Les observations que je viens de citer, touchant l 'action 

que le chlore, le brome, l'acide ni t r ique, etc. , exercent sur 

les substances organiques , permet tent , dans beaucoup de 

cas, de déterminer quelle est l 'origine de certains composés 

artificiels, lorsqu'on l ' ignore. 

En t ra i tant l 'huile brute de la distillation du benzoate de 

chaux par le b rome , j ' a i obtenu une substance, la broméine, 

qui renferme C 1 0 H 6 B r \ D'où vient-elle? comme elle est 

inattaquable par la potasse, j ' en conclus que c'est un halyde, 

et qu'il existe dans l 'huile brute un carbure d'hydro

gène C 1 0 H 1 0 qui donne naissance à la broméine, en échan

geant II* contre B 4 . 

Si la broméine était attaquable par la potasse, elle serait 

alors u n hyperhalyde. Pour découvrir son noyau fonda

mental , il faudrait voir combien elle cède d'atomes de brome 

à la potasse , doubler ce nombre et le re t rancher de la b ro

méine. Le res te , b r o m e ou non , renfermerait autant d 'a

tomes d'hydrogène, ou d'hydrogène et de chlore , que le 

noyau fondamental renferme lui-même d'atomes d'hydro

gène. 

Ainsi , si la broméine donnait 

C'° H G B r ' = C" H 5 B r 3 -+- H B r , 

elle dériverait du carbure C 1 0 H 8 

Si elle donnait 

C'° H s Br 1 = C'° H 1 B r ; -f- H ! B r 3 , 

elle dériverait du carbure C 1 0 H 6 . 

En trai tant l 'huile de houille par le chlore et l'acide 

n i t r ique , nous avons obtenu, M. Delbos et moi, un acide 

qui renferme C 6 H 3 N s 0 ° Cl. A cause de son mode de pré

parat ion, on peut admettre que ce corps renferme son 
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ACTION DES ACIDES SUR LES SUBSTANCES OH.G-A1VIQIJES. 

La manière dont les acides se comportent avec les com

posés carbonés est extrêmement variable. Nous venons de 

voir comment l'acide ni tr ique agit sur eux. L'acide sulfuri que 

en dégage, tantôt de l'acide carbonique ou de l'oxyde de 

carbone, tantôt de l'acide sulfureux; assez souvent il s'y 

uni t avec ou sans élimination d 'eau. L'acide chlorique 

donne lieu à des réactions complexes. Les acides chlorhy-

drique , b romhydr ique , phosphorique se comportent autre

ment . Enfin, la plupart des acides, surtout ceux que l'on 

considère comme faibles, n'agissent qu' indirectement sur 

ces composés. 

Malgré la différence d'action de tous ces acides, il est 

deux circonstances dans lesquelles ils se comportent à peu 

près de la même manière . 

Dans la p remiè re , les acides s'unissent simplement à 

certaines substances, comme les alcaloïdes, pour former des 

sels, et très-rarement à d'autres corps neutres , ou donnant 

afcote à l'état d'acide hypo-azolique. Remplaçant donc № 0' ' 
par son équivalent H 3 , et Cl par I I , on obtient C 6 I I S O, qui 

est l'acide pbénique et le corps auquel il faut rapporter 

l 'origine de notre acide cliloronitré. 

Il est évident qu'en cherchant ainsi à remonter à l 'origine 

d'un dér ivé, on n 'arr ive pas nécessairement au corps qui 

lui a donné naissance, mais à un corps qui pourrait lui 

donner naissance. Ainsi , le b r o m e , en agissant sur l'acide 

ci traconique, forme un acide qui renferme C 3 H 4 Br 2 O 2 . 

Remplaçant Br 2 par H 2 , j ' e n conclus que cet acide vient 

d c C 3 I I 8 0 2 , qui est l'acide propionique ; c'est-à-dire qu'i l 

pourrai t s'obtenir avec cet acide et le brome. 

D E U X I È M E SECTION 

ACTION DES ACIDES SUR LES SUBSTANCES ORGANIQUES. - LOI DES 

CORPS COPULES. — ACTION DE L'AMMONIAQUE. 
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naissance à des composés que l'on ne peut plus considérer 

commedes sels (nitrates de camphre et d'essence de cannelle, 

chlorhydrates de camphène , de ci t rène, etc.) . 

Dans la seconde, les acides s'unissent à une foule de 

substances différentes, comme l 'alcool, les carbures d 'hy

drogène, les alcoloïdes, l 'amidon , la mann i t e , le ligneux, 

les acides, etc. , en même temps qu' i l s'élimine de l 'eau, 

probablement aux dépens et de l'acide et de la substance 

employée. 

Les corps qui se forment ainsi , possèdent des propriétés 

très-différentes : les uns sont neut res , d'autres sont acides 

ou alcalins; mais tous se ressemblent en ce sens q u e , sous 

l'influence de certains agents, ils peuvent absorber l 'eau 

qu'ils avaient abandonnée , et régénérer les acides et les 

matières organiques qui avaient servi à les préparer . C'est 

à eux que M. Gerhardt a donné le nom de corps copules. 

Il ne faut pas confondre ces derniers avec ceux de Berze

lius. Pour le chimiste suédois et pour ses élèves, les corps 

copules sont , non des corps qui se forment et se décompo

sent de cette man iè re , mais des corps qui renferment une 

copule. L'existence de celle-ci dépendant de la manière 

dont chacun peut se figurer l 'arrangement des atomes, il en 

résulte qu'i l n 'y a aucun rapport entre les corps c o p u l e s de 

Berzelius et ceux de M. Gerhardt . 

Je dois encore faire observer que quelques chimistes 

considèrent aussi comme copulées des substances qui se 

forment comme les précédentes, mais sans élimination 

d'eau : tel est , par exemple, l'acide formobenzoïlique. 

M. Dumas a donné le nom d'acides conjugués aux acides 

sulfbvinique et tar t r ique. Je pense que sous ce nom il 

entend les acides complexes ou que l'on peut considérer 

comme tels. Ainsi , l'acide t a r t r ique , qui peut être regardé 

comme une combinaison d'acides acétique et oxalique, 

mais sans élimination d 'eau, serait un acide conjugué. 

Il y a quelques composés qui se forment sans élimina 
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tioii d'eau : tel est , par exemple, l'acide sulfobenzidique 

S 0 3 - r - C 8 H B , et qui cependant doivent être rangés parmi 

les corps copules ; voici pourquoi : 

Pour généraliser les faits, je n 'emploie jamais , dans mes 

équations, les anhydrides , mais toujours l'acide normal. 

Ainsi , lorsque je veux comparer la formation de l'acide 

sulfoYinique à celle de l'acide carbovinique, j 'écris les 

deux équations de la manière suivante : 

SO* H ! + C ! f f O — A q = ac ide s u l f o v i n i q u e ; 

C 0 3 H ! -f- C 3 H E O — A q = ac ide c a r b o v i n i q u e ; 

e t , par conséquent , 

SO' H 3 -f- C c H s — Aq = acide sulfobenzidique, 

quoique le carbonate d'hydrogène n'existe pa s , et que l'on 

emploie l'acide sulfurique anhydre ou fumant pour prépa

rer l'acide sulfobenzidique. Ce dernier est donc un corps 

copule, quoique, en réal i té , il puisse s'obtenir sans élimi

nation d'eau. 

LOI DES COUPS C O P U L E S . 

Toutes ces distinctions étant bien établies, on voit que 

la formation des corps copules peut se représenter par la 

formule suivante : 

x A + y B = C + Z A([ , 

dans laquelle A représente l 'acide, R la substance orga

nique n e u t r e , acide ou alcaline, et C l e nouveau composé. 

x , y et z varient ordinairement de i à 2 , et assez rare

ment de 3 à 4- Cependant on peut citer un exemple dans 

lequel x et z valent l 'un et l 'autre 6 , c'est l 'équation de la 

mannite sexnitrée. Le plus ordinairement x , y et z repré

sentent l ' un i té , comme dans la formation des amides et des 

éthers monobasiques. 

Passons maintenant à une généralité qui a été donnée 

par M. Gerhardt , sous le nom de loi de capacité de satura
tion des corps copules, et qu'on peut formuler ainsi : 
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' 7 -

La capacité de saturation d'un corps copule est égale à 

la somme des capacités de saturation des corps employés, 

diminuée d'une unité. 

Citons quelques exemples (la capaeité de saturation 

des corps neutres et des alcaloïdes étant nu l le , se repré 

sente par o) : 

(i 4- o) — i = o ; 
Acide. Alcoul. Éther acétique neutre. 

(i 4 - o) — i = o ; 
Acide. Aniline. Formianilide neutre. 

( i + o) — I = o ; 
Acide. Benzine. IVitrobenzide neutre. 

(2 + o ) — i = i ; 

Ac. bib. Alcool. Acide sulfovinique monobasique. 

( i + i ) — t = i ; 

Acide. Ac. benzoïque. Acide nitrobenzoïque monobasïque. 

( 2 4- i ) — i = 2 ; 
Ac, bib. Acide acétique. Acide sulfacétîque bibasique. 

(2 4- a ) — i = 3 ; 

Ac. bib. Ac. suce. bib. Acide sulfosuccinique tribasique. 

( 3 4 - o) — 1 = 2 . 

Ac. trib. Alcool. Acide phosphovinique bibasique. 

Il est une observation à laquelle il faut faire at tention. 

On demande quelle est la capacité de saturation de l'acide 

pliénique t r in i t ré . Si nous écrivions, d'après la formule de 

M. Gerhardt , 

3 N U 3 H 4 - C 6 H ' O — 3 Aq = acide phénique trinitré, 
( 3 4 - i ) - i = 3 , 

nous devrions en conclure que cet acide est tr ibasique: 

ce qui est une erreur , car il est monobasique. 

Mais l 'erreur vient de ce que nous venons de faire un 

enjambement dans l 'équation; M. Gerhardt admet que 

l'acide phénique t r in i t ré se forme successivement, qu'il 

subit trois copulat ions, et qu 'à chaque copulation il 

faut diminuer la capacité de saturation d'une unité. On 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 26o ) 

doit donc écrire successivement : 

ISO H 4 - C H" O — Aq = acide p h é n i q u e n i t r e , 

( ' + ' ) — I = I ; 

N O 3 II 4 - C c H s X O — Aq = acide p h é n i q u e binitré , 

( I - F - I ) — I = 1 ; 

N O 3 H + C ' H ' X ! — Aq = ac ide p h é n i q u e t r in i t ré , 

( I 4 - I ) - 1 = 1 . 

Ainsi, l'acide tr initré est monobasique. 

M. Strecker, voyantquc,àchaquecopulat ion, M. Gerhardt 

retranche i de capacité de sa tura t ion, en même temps qu'il 

s'élimine i atome d 'eau , a proposé une autre formule qui 

dispense de faire ces opérations successives , et faisant voir 

qu'i l faut diminuer la capacité de saturation des corps 

employés d 'autant de fois l 'unité que l'on retranche de fois 

i atome d'eau. 

Il arrive ainsi au même résultat que M. Gerhardt : 

N O 1 II 4 - n« — A q = : n i t r o b e n z i d e , 

I 4 - 0 — I = O ; 

3 N 0 3 H 4 - C'° H 9 — 3 Aq = : naphta l ine t r in i t rée , 

3 4 - o — 3 = O ; 

2 N O 3 H 4 - C H 6 0 : 1 — 2 A q = ac ide b e n z o ï q u e b i n i t r é , 

2 4 - I — 2 = I ; 

SO' H ' 4 - c H'IN — Aq = acide su l fan i l ique , 

a 4 - 0 — i = I ; 

SO* 1 P 4 - 1 W N — 2 Aq = su l fan i l ide , 

2 4 - O — 2 = o ; 

2 SO' H * 4 - C'°H S — 2 Aq = ac ide th ionapht ique , 

4 + O 2 = 2. 

M. Gerhardt a fait remarquer , avec raison, que ne 

pouvant pas établir, d'une manière absolue, la limite qui 

existe entre les acides et les corps non acides, sa loi devrait 

se trouver en défaut lorsque les corps employés seraient 

précisément sur cette limite. Ainsi l'acide phénique doit-il 

être considéré comme un acide? Oui et non . On sait qu'on 
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l u i d o n n e e n c o r e l e n o m d e p h é n o l o u d ' h y d r a t e d e p h é u y l e . 

E n p r é s e n c e d e l ' a c i d e s u l f u r i q u e , i l f a u t l e c o n s i d é r e r 

c o m m e u n c o r p s n e u t r e , c a r l ' o n a 

SO 1 H 2 -I- C 6 II 6 O — A q = : ac ide su l fophcn iquc m o n o b a s i q u e , 

2 -f- o — i ~ i ; 

m a i s a v e c l ' a c i d e n i t r i q u e , i l se c o m p o r t e c o m m e u n 

a c i d e : 

2 ISO' H -f- Cs II 6 O — 2 A q = ac ide p h é n i q u e bini tré m o n o b a s . , 

2 - | - i — 2 = 1 . 

Il e s t e n c o r e d ' a u t r e s c a s o ù c e t t e l o i p e u t s e t r o u v e r e n 

d é f a u t , o u d u m o i n s n e p e u t ê t r e a p p l i c a b l e q u ' à l ' a i d e d e 

c e r t a i n e s i n t e r p r é t a t i o n s q u i l a r e n d e n t p a r c o n s é q u e n t p l u s 

o u m o i n s i n c e r t a i n e . 

Je c i t e r a i e n c o r e l ' é t h e r a l l o p b a n i q u e q u i , c o n s i d é r é 

c o m m e u n é t h e r c y a n i q u e , n e s ' a c c o r d e p a s a v e c l a l o i , m a i s 

q u i , r e g a r d é c o m m e u n e c o m b i n a i s o n d ' a c i d e c a r b u r é i q u e 

( a l l o p b a n i q u e ) , o u b i e n c o m m e u n e c o m b i n a i s o n d ' a c i d e 

c a r b o n i q u e d ' u r é e e t d ' a l c o o l , v i e n t a u c o n t r a i r e l a c o n f i r 

m e r ; c a r l ' o n a 

CO 3 H 2 -+- CH' N 2 O -+- C 2 H« O — 2 Aq = éther a l lophaniqt te , 

2 - l - O 4 - 0 — 2 = O. 

O n p e u t e n c o r e m e t t r e l ' é q u a t i o n s o u s c e t t e f o r m e , e n c o n 

s i d é r a i ] t q u e l ' u r é e e l l e - m ê m e e s t u n c o r p s c o p u l e : 

2 CO 3 H 2 -4- 2 H 3 N -+- C 2 I I e O — 4 Aq = éther a l l o p h a n i q u e , 

4 -t- o + o — 4 = o . 

N é a n m o i n s , s o i t à c a u s e d e s c o r p s l i m i t e s , s o i t à c a u s e 

d e l ' i m p o s s i b i l i t é o ù l ' o n e s t d e d é t e r m i n e r d ' u n e m a n i è r e 

p r é c i s e l e s f o n c t i o n s d e t o u s l e s c o r p s , s o i t à c a u s e d e s i n 

t e r p r é t a t i o n s t h é o r i q u e s q u e l ' o n e s t o b l i g é d e f a i r e p o u r 

r e n d r e l a l o i d e c a p a c i t é d e s a t u r a t i o n a p p l i c a b l e d a n s c e r 

t a i n s c a s , s o i t m ê m e e n f i n p a r c e q u e c e t t e l o i e s t r é e l l e m e n t 
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( i ) On ne doU pas oublier que les dérivés sont des composés obtenus par 

en défaut dans quelques aut res , on ne peut la considérer 

que comme une règle assez générale et très-utile dans l'ap

préciation de certains faits. 

J'essayerai tout à l 'heure de voir s'il y a quelques relations 

entre les propriétés des corps copules et les valeurs de x , y 

et z ; mais auparavant, il est nécessaire d 'examiner les com

binaisons ammoniacales. 

ACTION DE L'AMMONIAQUE SUR LES OXYDES, LES ACIDES, LES 

SELS, LES CHLORIDES, ET SUR LES SUBSTANCES ORGANIQUES. 

L'ammoniaque forme, avec les corps les plus divers , des 

combinaisons qui ont constamment excité l 'attention des 

chimistes par leurs singulières propriétés et par la'variété 

de leurs métamorphoses. Mais lorsqu'on veut en faire l 'é

tude , on est étonné de la confusion qui y règne , et l 'on est 

forcé d'enregistrer les faits sans suite et sans méthode. En 

effet, c'est à peine si l'on a p u établ i r , pour toutes ces com

binaisons , deux ou trois classes qui comprennent les sels 

d 'ammonium , les sels d 'ammoniaque et les amides. La der

nière classe renferme des corps hétérogènes comme l'oxa-

mideet lesulfammon; la seconde n'est composée que de corps 

qui n'existent pas , o u , si l 'on veut, de corps qui ne sont 

presque tous que des mélanges. Enfin, en dehors de ces 

classes il reste une mult i tude de composés pour lesquels on 

a imaginé des théories particulières et qui n 'ont jamais reçu 

de place dans les classifications. 

J 'ai essayé, dans plusieurs occasions, de définir et de 

grouper tous ces composés; je vais donner maintenant un 

résumé des observations que j ' a i faites sur ce sujet. 

Ammoniaque et ses dérivés ( r ) . 

Lorsqu'on soumet l 'ammoniaque à l 'action de certains 

métaux , comme le potassium, une part ie de l'hydrogène 
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peut être enlevée et remplacée par son équivalent d e mé ta l . 

Cette substitution d e l 'hydrogime peut encore s'obtenir 

en faisant agir l 'ammoniaque sur certains oxydes, hydrates 

ou chlorures (i) : 

1 P t 3 0 + a l P N = 
O x y d e p la tu icux | II ' O -4- 2 Pt H ! N j 

| p t ' O -f- H 5 N = 
O x y d e plat inujuc J H ' O + p t » H W; 

( Cl h g + I F N = 
Chlorure m e r c u r i q u e . . . . | Q H + l l g H , K . 

( 3 Cl Hg - 1 - H 3 N 
Chlorure m e r c u r e u x . . ' 

3 C 1 H 4 - I I g 3 N . 

Ou obtient d'autres dérivés en remplaçant l'azote par le 

phosphore , l 'arsenic et l 'antimoine. 

Enfin on peut avoir des corps qui viennent se ranger à la 

suite des précédents en y opérant des substitutions chlorées, 

bromées et iodées. 

De quelle nature sont tous ces composés ? On a considéré 

quelques-uns d'entre eux comme des amidures métalliques 

analogues aux oxydes ou aux chlorures : 

A m i d u r e d e p o t a s s . Ad K 3 

A m i d u r e de m e r c . A d H g 3 

, , ( OK J o u C l ' K 3 ; 
correspondant a { 

1 I O H 3 g on C l ' H g 1 . 

L'iodure d'azote est devenu un iodo-azoture d 'ammo

niaque , 

2 1 ' N 1
 + I F N - . 

Le chlorure d'azote a été comparé à l'acide ni t reux an

hydre, le chloride phosphoreux à l'acide phosphoreux an

hydre, etc. 

substitution équivalente, ot q u e , par conséquent, le chlorure d 'ammonium 
n'est pas un dérivé de l 'ammoniaque. 

(1) J'ai déjà fait remarquer q u e , pour généraliser les faits, j e ne mois pas 
toujours, dans mes équat ions , les corps qui ont été réellement employés 
dans les préparations. 
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Ceux q u i renferment plus d'un atome de métal ont été 

représentés de diverses manières , qu'il est inuti le de rap

peler ici , d 'autant plus que je n 'admets pas la composition 

que l'on attribue à quelques-uns d'entre eux. 

Pour m o i , tous ces composés sont des ammoniaques , les 

unes actives, les autres passives. On sait qu ' i l existe une 

aniline qui sature complètement l'acide cblorhydrique , 

une aniline chlorée qui le sature moins bien , une aniline 

bichlorée qui le rel ient très-faiblement, et enfin une ani

line trichlorée qui ne peut plus l 'absorber. Je n 'en consi

dère pas moins cette dernière comme une aniline inactive 

qui a la même constitution que l 'anil ine. De même , je con

sidère les ammoniaques i , 2 , 3 fois platinodées, platinidées, 

rnercurosées, etc. , comme des alcaloï es susceptibles de 

se combiner avec les acides, et les ammoniaques chlorée et 

iodée comme des alcaloïdes inactifs, mais qui ont la même 

constitution que l 'ammoniaque. On sait que l ' iodure d'azote 

est soluble dans l'acide cblorhydrique et en est préci pi table 

par l 'ammoniaque (1). 

E n conséquence, j 'établis les divisions suivantes, dans 

les ammoniaques : 

(1) Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans du chlorure d 'am
mon ium, il ne se dépose pas immédiatement du chlorure d 'azote; c'est ce
pendant ce qui devrait arriver s'il ne se formait pas de produits intermé
diaires. Il serait intéressant de voir s i , au moment où le chlorure d'azote se 
dépose, la l iqueur ne renfermerait pas un chlorure d 'ammonium plus ou 
moins chloré. Pour cela, il suffirait de prendre une portion de la liqueur et 
d'y verser à plusieurs reprises du bichlorure de p la t ine , en fractionnant 
les précipités, afin de voir si ceux-ci renfermeraient ou non une proportion 
constante de chlore. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a 6 5 ) 

A . GENRE AMMONIAQUE o u AMMINE = H 3 N . 

i ° . A m m o n i a q u e e t s e s d é r i v é s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e 

l ' h y d r o g è n e : 

a. Espèces à substitution métallique (i). 

A m m o n i a q u e 

( potassée K H 2 , N ; 

p la t inosée Pt H 1 , N ; 

b ip lat in idée p t ! H , N ; 

\ t r i m e r c u r i d é e . . . . h g 3 , ! N . 

b. Espèces à substitution non métallique. 

( i o d é e I H 2 , IV; 

A m m o n i a q u e < h i - i o d é e I ' H , N ; 

( tr ichlorée CI 3, N . 

2 ° . D é r i v é s d e l ' a m m o n i a q u e p a r l e r e m p l a c e m e n t d e 

l ' a z o t e : 

Î P h o s p h a m i n e H 3 , P ; 

P h o s p h a m i n e tr imercur idée . h g 3 , P ; 

P h o s p h a m i n e t r i c h l o r é e . . . . C l 3 , P . 

i Arsamine H 3 , A s ; 

A rsaminc tr imercur idée . . . h g 3 , A s ; 

Arsamine tr ichlorée Cl 3 , A s . 
I S t ibamine ' H 3 , S b ; 

| S t ibamine tr ichlorée Cl 3 , S b . 

R. GENRE DIAMMINE == H 6 N 3 . 

( D i a m m i n e p lat inosée P t H s , N ! ; 
| D i a m m i n e b ip lat in idée p f H ' j N 2 . 

O n p o u r r a i t e n c o r e m e t t r e i c i u n g r a n d n o m b r e d ' a l c a 

l o ï d e s , c o m m e l a m é t h y l a m i n e , l ' é t h y l a m i n e , l a p b é n y l a -

m i n e , e t c . 

J ' a v a i s c o n s i d é r é j u s q u ' à c e j o u r l e s c o m b i n a i s o n s c o p u -

( i ) Toutes ces ammoniaques n'existent pas l ibres ; mais peu importe : il 

sufiit d'en connaître les ox-ydes, hydrates ou chlorures. 
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(1) Il ne faut pas confondre ces résidus avec ceux de M. Gerhardt. J'y re
viendrai plus loin. 

lées comme formées do deux résidus ( i ) , l 'un provenant de 

l 'acide,l 'autre de là matière organique. Ainsi, suivant moi, 

la nitrobenzide renfermait un résidu A T 0 5 et un résiduC 6 H 1 ' ; 

l 'aniline renfermait un résidu ammonique et un résidu 

phénique ; la henzanilide en renfermait également deux 

autres ; en conséquence je plaçais indifféremment celle-ci 

à côté de l 'acide benzoïque ou de l 'aniline. Cependant, 

pour faciliter l 'étude de mes sér ies , je donnais la préfé

rence à une place plutôt qu'à l 'autre : ainsi je plaçais les 

naphtalines nitrées à côté de la naph ta l ine , et l'alcool ni-

t r é , non plus à côté de l 'alcool, mais près de l'alcool for-

mique ou carbonique. Je mettais l 'aniline à côté de l'acide 

phénique ou de la benzine, quoique ma formule C e H 5 , H S N 

indiquait qu 'on pouvait également la placer à coté de l 'am

moniaque. En effet, elle représente soit de la benzine dont 

II est remplacé par le résidu H 2 N, soit de l 'ammoniaque 

dont H est remplacé par le résidu phénique C B H S . D'après 

les principes que j ' a i émis sur les substi tutions, et en voyant 

que l 'aniline reste basique comme l 'ammoniaque d'où elle 

provient , j ' aura i s dû. la considérer comme une ammoniaque 

à résidu phénique. C'est cette dernière manière de voir que 

M. Hofmann a adoptée; mais il l'a envisagée sous un point 

de vue particulier qui en fait une des idées les plus ingé

nieuses qui aient été répandues sur la chimie. Il considère 

le résidu phénique C 6 H 5 comme un radical analogue à l 'é-

thyle , ou à un métal , et par conséquent susceptible de 

remplacer i atome d'hydrogène de l 'ammoniaque sans al

térer les propriétés basiques de celle-ci. 

J 'avais fait voir qu'il existe des ammoniaques à i , 2 et 3 

atomes de métal ; en conséquence M. Hofmann pensa qu'il 

pouvait obtenir des ammoniaques à 1, 2 et 3 résidus phé -

ni l iques, méthyliques ou éthyliques, et il parvint à les 
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p r é p a r e r , e n e m p l o y a n t d e s p r o c é d é s a n a l o g u e s à c e u x q u i 

d o n n e n t l e s a m m o n i a q u e s m é t a l l i q u e s . On a , o u l ' o n p e u t 

a v o i r : 

( O H h g - f - H 3 N = 
H y d r a t e m e r c u r i q u e . . „ 

J 1 \OW - r - h g r F N ; 

, ( O H E t + H 3 N = 
Àlcool J 

( O H 1 + Et H ! K ; 

; O h g 2 + I P N = 

fuc ilici uni njiic. . . i 

tìther 

l o d u r e m e r c u r i q u e . 

O x y d e m e r c u r i q u e . . . . „ „ „ , 
J J 0 H J - f - h f r J H N & 

O E t 1 -f- H 3 N = 

O H ' + E t 3 H N ; 

3 1 h g -f- H 3 N = 

3 I h g 4 - h g 3 N ; 

, , , , , f 3 1 Et -f- H 3 N = 
l o d u r e d e thy le ) 3 I H 

Et 3 N . 

En remplaçant , dans l ' ammoniaque, i , 2 , 3 atomes d 'hy

drogène par i , a et 3 atomes de méhyle , ou d 'éthyle, ou 

de phényle ; par i , 2 et 3 atomes de méthyle et d 'é thyle , 

de méthyle et de phényle , de méthyle , d'éthyle et de p h é 

nyle ; ou hien l'azote par du phosphore , de l 'arsenic et de 

l 'ant imoine, on obtient de nouvelles divisions qui viennent 

se placer à la suite des précédentes. 

3°. Dérivés de l 'ammoniaque à radicaux composés : 

A m m o n i a q u e c thylée Et H 2 , N ; 

A m m o n i a q u e b ié thy lée E t 3 H , N ; 

/ . ^ A m m o n i a q u e tr iéthylée E t 3 , N ; 

A m m o n i a q u e m i x t e , p h é n y l é t h y l é e . E t l ' h , N ; 

A m m o n i a q u e p h é n y l e m é t h . é t h y l é e . P h M E t , N-

f. P h o s p h a m i n e tr iméthylée M e 3 , P . 

j S t ibamine tr iéthylée Et 3 , S b . 
S ' ( e t c 

Ce qu'il faut considérer, dans la manière de voir de 

M. Hofmann, c'est la manière dont il généralise la compo-
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sinon de ses ammoniaques, et non la théorie d'après laquelle 
celles-ci renfermeraient du méthyle , de l'éthyle ou du phé-
nyle. Peu nous importe , pour le moment , les théories ; car, 
ici encore, on pourrai t appliquer celle de l 'éthérène et dire 
que l 'ammoniaque prend autant de fois l 'éthérène , le mé
thylène ou la benzine , qu'elle renferme de fois H ; ou bien, 
que l 'ammoniaque, à la façon d 'un acide i r ibasique, se 
combine avec i , a ou 3 atomes de méthylène ou d'éthérène. 

Si j 'avais à choisir, je donnerais la préférence à la pre
mière théorie , non comme plus jus te , mais comme plus 
élégante que l 'autre. En un m o t , que ces ammoniaques 
renferment... ou aient une composition te l le , qu'on puisse 
les considérer comme renfermant de l'éthyle à la place de 
l 'hydrogène, c'est pour moi la même chose. 

Sels de l'ammonium et dérivés. 

L ' ammoniaque mise en présence des acides s'y u n i t , en 
formant des combinaisons que l 'on désigne ordinairement 
sous le nom de sels dammonium , afin de les distinguer de 
celles qu'on obtient avec les anhydrides et que l 'on nomme 
sels d'ammoniaque. Puisque les acides ne sont que des sels 
d 'hydrogène, on peut en conclure que d'autres sels métal
liques doivent aussi s 'unir directement à l 'ammoniaque en 
donnant des combinaisons que l'on peut considérer comme 
des sels d 'ammonium dont i atome d'hydrogène serait 
remplacé par 1 atome de cuivre , de mercurosum, de mer-
cur icum,de platinosum, de pla t in icum,de palladium, etc.; 
et puisque, suivant moi, les ammoniaques 1,2, 3 fois mer-
curidées ou platinidées sont encore des alcaloïdes, elles doi
vent aussi pouvoir s 'un i r , non-seulement aux sels d hydro
gène, mais encore aux sels de cu iv re , de mercure , de 
plat ine, etc. , pour former des sels d 'ammonium 1, 2, 3 et 
4 fois mercurés et plat inés, etc. 

Or il existe de nombreuses combinaisons qui ne sont évi
demment que des sels d 'ammonium 1,2,3 et 4 fois mercu-
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rés, platinés, etc. , et que Ton a considérés comme des sels 
de radicaux qui n'ont plus de rapport avec ceux de l ' ammo
nium. 

Ainsi l 'hydrate O (hg 4 N) H 4 - 2 Aq est considéré comme 
une combinaison de H 6 N* 4 - 4 h g s O 4 - 2 H ! O ; 

Le sulfate SO* ( h g 4 N ) ! 4 - 2AQ est considéré comme un 
sous-sulfate mercurique combiné à l 'amidure de mercure , 
s o i t ( S 0 3 , 3 H g ' O J - r - A d h g ' ; 

Le nitrate bimercurosé IN'O3 ( H g ! H s N ) 4 - A q est repré
senté comme une combinaison de nitrate d 'ammonium et 
d'oxyde mercu reux , 

I N ' O 4 , O H 8 N 2 4 - 3 H g ' 0 ; 

L'iodate mercuridé I O 5 (hgfP N) serait 

F O S , 3 H g 2
 O 4 - I R № , H G 2 4 - 2 ( P O S 4 - O H S N 2 ) ; 

Les sels de Gros et de Reiset renfermeraient les trois 
radicaux 

I P P T N , I P P T N 2 et C L P T I F N " ; 

ce qui donne pour leurs ch lorures , 
C L 4 - H 3 P t N , Cl 4 - H' Pt IV2, Cl 4 - C l P t r P i N 2 . 

Cependant je ne dois pas oublier de rappeler que M . G r a -
ham a le premier considéré les sels de cuivre ammoniacaux 

comme des sels d ' ammonium, dont 1 atome d'hydrogène 

serait remplacé par 1 atome de cuivre. Ainsi il représente 

le sulfate et le chlorure de cuivre combinés à l 'ammoniaque 

par ces formules : 

S 0 3 4 - 0 ( C u H 6 N 2 ) , 

Cl 2 4 - ( C u H ' N 2 ) . 

Mais M. Graham s'est arrêté là , et il n 'a pas cherché à 

voir si son idée était applicable aux combinaisons q u i r en 

ferment plusieurs atomes de métaux, aux sels de Gros et à 

ceux de Reiset. 
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Il y a plus : c'est qu'il a donné , pour quelques-unes de 

ces combinaisons, des formules qui sont tout à fait en 

désaccord avec les précédentes. 

En effet, voici comment , suivant M. G r a h a m , les atomes 

seraient disposés dans 

. . . . . . , , , Cl N é l éments négatifs , 
Le préc ip i te b lanc de W œ h l e r . . „ „ , , , . . . 

1 1 H g № c l é m e n t s pos i t i f s ; 

Le ca lomel a m m o n i a c a l n o i r . , 

Ou b ien ainsi 

C1N 

H g 3 H ' H g ! ' 

C l H g N 

H g ! H ! H g 

Quel rappor t , je le demande, y a-t-il entre ces formules 

et celle du chlorure d ' ammonium, en représentant même 
, C1N T 

ce dernier par ——- r 
H ' 

Eh b ien , c'est en présence de pareilles formules que 

M. Hofmann , qui a lu mes Mémoires , a t t r ibue à M. Gra

ham les idées que je viens de développer sur les combinai

sons les plus obscures de la chimie ! Remarquons , de plus, 

que parmi celles-ci, il y en a quelques-unes dont les for

mules ne s'accordent pas avec les théories des sels d'ammo

nium , quelles que soient ces théor ies , même celle de 

M. Graham. Ce chimiste distingué a-t-il soupçonné, comme 

moi , qu'elles devaient être inexactes; en a-t-il proposé 

d'autres à mettre à leur place? Lui at tr ibuer ma manière 

de voir sur ce sujet, c'est commettre une erreur plus grave 

que celle qui consisterait à m'a t t r ibuer les idées de M. Hof

mann sur les ammoniaques, attendu que t'ai représenté 

l 'aniline par 
C S H S ( H ! N ) , 

et l 'amarine par 
C' H S , H ! N , 

C" H s N , 

C H 6 , 

analogue à la tr iéthylamine. 
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Ce serait me prê te r , sous une fausse apparence, des idées 

à côté desquelles j ' a i passé, mais que je n'ai jamais eues. 

Il est inutile de faire voir que , puisque les ammoniaques 

sont classées , les sels des ammoniums le sont également. 

Amides, dianùdes, acides amidés , etc. 

L'ammoniaque peu t , à la manière des composés orga

niques, réagir sur les acides, en él iminant un ou plusieurs 

atomes d'eau. Elle peut aussi se combiner avec les anhy

drides, tandis que , dans certains cas , il s'élimine de l ' eau, 

et non dans d'autres. 

Les corps qui se forment ainsi possèdent des p r o 

priétés très-différentes; les uns sont neut res , d'autres sont 

acides, quelques-uns sont de véritables sels d ' ammonium, 

quelques autres sont des alcaloïdes ; enfin on en rencontre 

qu i , quoique neu t res , se combinent indifféremment avec 

les acides et avec les oxydes. 

De quelle nature sont ces combinaisons? 

Quelques-unes d'entre elles portent le nom d amides, 
nom qui leur a été donné par M. Dumas , parce qu' i l sup

posait qu'elles renferment un radical par t icul ier , l 'amide 

Ad = I I*R 2 . Ainsi, pour lui , l 'oxamide était une combinai

son d'oxyde de carbone et d'amide qu' i l représentait par 

C 2 0 2 + H 4 N 8 ou bien par C 2 0 2 A d . 

Mais ce serait avoir une fausse idée de la théorie des 

amides si on la faisait consister dans la présence de l 'amide, 

de Timide ou d'un autre radical. La théorie de M. Dumas 

a une tout autre portée. Si nous négligeons son côté hypo

thétique, elle signifie: i ° que les amides sont des combi

naisons formées par un acide et l ' ammoniaque , avec él imi

nation d'eau ; 2 ° que ces amides ne sont pas des sels, et que 

les réactifs n 'y décèlent les caractères ni de l'acide , n i de 

l'alcaloïde qui ont servi à les former; 3 ° que néanmoins , 

sous certaines influences, elles peuvent régénérer l'acide et 

l 'ammoniaque ; 4° qu'elles ont une composition telle, qu 'on 
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peut la représenter par celle de l'acide anhydre , moins t 
équivalent d'oxygène plus i équivalent d'amide. 

Exemples. 

O x a m i d e ( P O 2 A d ; 

A c é t a m i d e C ' H ' O ' A d ; 

B e n z a m i d e C H ^ Û ' A d . 

Mais il est nécessaire d'établir plusieurs genres d'amides 

suivant qu'elles sont produites par les acides mono , b i , tri 

ou quadribasiques je distinguerai donc : 

i". L e s a m i d e s . . . . A ' - ) - I P N — A q ; 

2° . L e s d i a m i d e s . . . A"-+- 2 IP N — 2 Aq ; 

3° . L e s t r i a m i d e s . . A'"-h 3 I P N — 3 Aq ; 

4°. L e s t é t r a m i d e s . . " A " + N — 4 Aq . 

Il existe un grand nombre d'autres combinaisons qui ne 

peuvent plus se représenter par les équations précédentes ; 

telles sont , pa r exemple , les imides ou niti'ylcs. On consi

dère ordinairement ceux-ci comme des cyanures. 

Ainsi la f o r m i - i m i d e serait du c y a n u r e h y d r i q u e . . CN -4- H ; 

l 'acét imide serait d u c y a n u r e m é t h y l i q u e . . . CN -f- CET; 

la prop ion i tu ide serait d u c y a n u r e é t h y l i q u e . CN -4- C 2 H S . 

E t c . . . 

Mais comme les imides peuvent s'obtenir avec les acides 

et l ' ammoniaque , et qu'elles peuvent régénérer l 'un et 

l ' au t re , tandis qu'elles ne régénèrent ni l'acide cyanhydri-

q u e , n i les alcools méthylique, éthylique, etc., je les consi

dérerai tout simplement comme des sels monobasiques 

d ' ammonium, moins 2 atomes d'eau. 

Parmi les combinaisons qui ont le plus embarrassé les 

chimistes, il faut citer celles qui proviennent de l 'union 

des anhydrides avec l ' ammoniaque, sans qu'il y ait d'eau 

él iminée, comme le sulfammon, le carbammon, le chlor-

ani lam, le chloranilammon, etc. 
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Le sulfammon a été considéré, par quelques chimistes, 

connue de la sulfamide hydratée = SO 3 , P P ] \ 2 - f -H a O ; par 

d'autres, comme de l'acide sulfurique , dont i atome d'oxy

gène serait remplacé par son équivalent d'amide SO 3 Ad IP . 

Enfin on le regarde assez généralement comme un suliate 

anhydre d 'ammoniaque. Cette dernière manière de voir 

pèche contre la logique, car, d'après toutes les définitions, 

un sulfate est un corps qui renferme SO 4 ou SO : i -+- O, etc. Le 

sulfammon pourrai tdonc être une combinaison d'anhydride 

et d 'ammoniaque; mais ce ne serait pas un sulfale. 

En tous cas, je rejette ces différentes manières de voir, 

parce que j ' a i constaté q u e , dans toutes ces combinaisons, 

une partie seulement de l 'ammoniaque s'y trouve dissi

mulée comme dans les amides , tandis que l 'autre par t ie , 

précipitable par le bichlorure pla t in ique, y joue le même 

rôle que dans les sels d 'ammonium. Ce sont donc des sels 

d'ammonium, e t , par conséquent, on doit pouvoir en 

extraire l'acide avec lequel l 'ammonium est combiné. 

Ainsi , suivant moi : 

Le su l fammon serait u n e combi

na i son d'acide s u l f a m i q i i c . . . 

Le carbammori serait une c o m 

binaison d'acide carbani ique . 

Le carbammon sul furé serai t 

une c o m b i n a i s o n d'acide snl -

focarbonique CS' H 3 N 

L'oxammon sulfuré serait u n e 

combin . d'acide o x a m i q u e . . C 'O' I I 3 N 

Le phta lammon suif, serait une 

combin. d ' a c i d e p h t a l a m i q u e . P O ' U ' I N et d ' a m m o n i a q u e 

Etc. 

SO 3 H 3 N et d ' a m m o n i a q u e ; 

C 0 2 H 3 N et d ' a m m o n i a q u e ; 

et d ' a m m o n i a q u e ; 

et d ' a m m o n i a q u e (*) ; 

(*) Il est à remarquer que M. Balard avait déjà obtenu l'acide oxamique; 

niais, comme cet acide ne s'obtient J M S à l 'aide de l 'anhydride oxalique et 

de l 'ammoniaque, M. Balard n'a point songé à généraliser le fait remar

quable qu'il venait d'observer. 

18 
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.Or , l 'expérience est venue confirmer d'une manière com

plète ma manière de voir. ; 

Ains i , à l'acide oxamique découvert par M. Balard, j ' a i 

ajouté les acides phta lamique, camplioramique, etc.; c'est 

à ces corps que j ' a i donné le nom d'acides amidès. On p e u t 

donner une idée exacte de leur composition en disant que 

c e sont des sels bibasiques acides d ' ammonium, moins 

i atome d ' e a u : 

Acide sulfaraique . . SO< A I N H — Aq = SO< IV 4 - H 3 N — Aq ; 

Acide o x a m i q u e C ' O ' A m l I — Aq — C'O'H'-r- H 3 N — A q . 

Il existe, ou il peut exister d'autres acides amidés avec 

les formules suivantes : 

m 

Triac ides a m i d é s . . . . A 4 - 2 H 3 N — A q ; 
h» 

Tétracides a m i d é s . . A 4 - H 3 N — A q ; 

et d'autres formes encore. 

Ainsi, selon moi , le sulfammon de M. Jacquelain seraitun 

disulfamate d 'ammonium — S 2 O 6 NU A m 2 ; le sulfammon 

déliquescent de M. Rose serait le même sel, mais hydraté, 

S 2 O6 N H A m 1 4 - A q ( ou 2 Aq à revoir). 

Les ammons peuvent ê t re considérés comme des sels 

neutres d 'ammonium, moins 1 atome d 'eau: 

S u l f a m m o n SO' A m ' — A q ; 

C a r b a m m o n C 0 3 A m ! — A q . 

Il est inut i le d'ajouter que les acides amidés peuvent 

donner des sels métalliques : 

Acide o x a m i q u e C ! O* TXH2, H ; 

Oxamates C 2 O N H ' . M ; 

Ac ide su l focarbamique . CS 2 ISH 2 , H ; 

Snlfocarbamates CS 2 N H 2 , M. 
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Aux divisions précédentes j ' a i ajouté celle des di-imides , 

(pue l'on peut considérer comme des acides amidés , moins 

i atome d'eau, ou comme des sels acides Libasiques, moins 

a atomes d'eau: 

L a phtalimide.. . C 9 0 ' H' , Ara II — 2 Aq ; 
L a camphorimide C 1 0 O j I I ' 4 , A m 11 — 2 A q . 

Je laisse de côté , pour un moment , plusieurs autres com

binaisons de ce genre , et, en terminant ce chap i t re , je ferai 

seulement remarquer : 

i° . Que la composition de tous ces corps peut se repré

senter par un sel d 'ammonium , moins de l'eau ; 

2° . Que dans tous, les propriétés de l'acide employé 

sont dissimulées , et qu' i l en est de même de celle de l ' am

moniaque, excepté dans les a n i m o n s , où une part ie seule

ment de cet alcaloïde est dissimulée ; 

3°. Que tous ces corps , comme les amides, peuvent , en 

absorbant de l 'eau, régénérer les acides et l 'ammoniaque 

qui ont servi à les préparer . Tous appart iennent donc à la 

classe des corps copules. 

Il est inutile de dire que l 'aniline et les autres alcaloïdes 

se comportent comme l 'ammoniaque, en donnant pour des 

équations semblables, des produits analogues. 

Ainsi la f o r m i - a m i d e ani l ique 

l ' oxamide ani l ique . 

l'acide o x a n i l i q u e 

le camphorani l (ou d i - i m i d e ) 

F -4- A n — A q ; 

Ox -f- 2 An — 2 A q ; 

O S - L A n — A q ; 

C -t- A n — 2 A q . 

C'est l'existence de ces nouveaux composés qui m'a fait 

rejeter les formules rationnelles qui renferment l 'amide, 

l'imide ou d'autres radicaux; car il aurait fallu imaginer 

deux ou trois nouveaux radicaux pour chaque amide , 

imide, etc., de l 'ani l ine, de la méthylamiric et des autres 

alcaloïdes. 

18. 
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ACTION D E L ' A M M O N I A Q U E SUR LES SUBSTANCES OF.G AN7QTJLS 

N E U T R E S . 

L'ammoniaque exerce son act ion, non-seulement sur les 

acides, mais encore sur certaines matières organiques 

neu t res , en éliminant de l ' eau, et en formant par consé

quent des composés qui ne sont pas sans analogie avec les 

corps copules; aussi la plupart d 'entre eux sont-ils capables 

de se dédoubler, comme ces derniers , en absorbant de l'eau. 

Si tous ne peuvent pas subir ce dédoublement , sous l ' in

fluence des acides et des bases , la raison en est très-simple. 

On l'a vu plus h a u t , pour mo i , l 'anil ine est un corps 

c o p u l e , c'est la phénolamide ; si on la met en présence des 

acides, ceux-ci , au lieu de la dédoubler pour s'unir à 

l ' ammoniaque , se combineront simplement avec e l le : et 

si on la traite par les alcalis , ceux-ci n 'auront également 

aucune tendance à opérer le dédoublement , puisque le 

phénol est une substance neut re . 

Les acides monobasiques, comme nous le verrons tout à 

l ' heure , ne forment d 'amide, imide , e tc . , qu'avec un 

seul équivalent d 'ammoniaque , car les amides de la forme 

F 

2 A -h II-1 N — x Aq 

et 

A ' + 2 H 1 N — x Aq 

sont suspectes. 

Nous verrons également qu'i l n 'y a pas , pour les acides 

bibasiques, d'amides de la forme : 

A + 3 H' N — x A q , 

A " + 4 H 3 N — x A q ; 

E t c . 

Eh bien, les corps neutres , ceux qui n 'ont pas de capacité 

de saturation , ou dans lesquels on pourrai t à peine soup

çonner que celle capacité est égale à l 'unité, sont suscepti-
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Lies d e se c o p u l e r , en p r o p o r t i o n s t r è s - d i v e r s e s , a v e c l ' a m 

m o n i a q u e . Ains i , l ' e s s e n c e d ' a m a n d e s a m è r e s d o n n e l e s 

c o m b i n a i s o n s s u i v a n t e s : 

Benzolanil ide Ess 4 - IF N — A q ( * ) ; 

Dibenzal imide 2 Ess 4 - H 3 N — Aq ; 

Tlnobenz .ddine 3 E s s - h IF N — Aq (**); 

Hydrobenzamide 3 Ess -f- 2 H 1 N — 3 Aq ; 

Hydroben/ .am. q u a i b i - u r é i q n e . 3 Ess -4- 4 u r é e — 3 Aq. 

Le b e n x i l e , la b e u z o ï n e , l i s a t i n e , P t c . , n e u t r e s d o n n e n t 

('•gaiement d e s a t n i d e s Les p l u s d i v e r s e s . 

C'es t p a r m i c e s c o m p o s é s q u e s e t r o u v e n t p r o b a b l e m e n t 

la p l u p a r t d e s a l c a l o ï d e s . 

Ainsi, l ' a m m o n i a q u e d o n n e : 

Avec l ' h v d r u r e de b e n z o ï l e , de l ' a m a r i n e ; 

l ' h y d r u r e de b e n z o ï l e n i t r é , d e l ' a m a r i n e n i t r é e ; 

l e f u r f u r o l , d e la f u r f u r i n c ; 

l ' a l d é h y d e s u l f u r é e , d e l a t h i a l d i n e . 

Je p e n s e q u e l e s a m i d e s de l a f o r m e A 4 - B — Aq, ( p i o n 

o b t i e n d r a a v e c l e s a l d é h y d e s e t les a l c o o l s , s e r o n t a l c a l i n e s . 

On d e v r a a v o i r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t : 

Ani l ine C IF O -f- IF N — Aq ; 

l 'hcnaldéhydc. 

Hase des sels de cacod v i e . C ! H ' 0 4 IF As — Aq ; 

Aldùhjdc. 

Methylani ine C II 1 O + H" N — ' A q ; 

Metliol. 

Etl iy iamine C 2 IV O -f- I F N — Aq. 

Alcool. 

L a m a r i n e , l a f u r f u r i n c . l a t h i a l d i n e , la s t i b é t h i n e ( * * * ) , 

(*} Dans ce cas, ce n'est pas l ' ammoniaque , mais l 'aniline qui torme celle 
nimbinaison, Peu importo pour ce que je veux démontrer . 

(**) 11 faut remplacer tout l'oxygène par du soufre dans cette équation. 
[***) 3e donne ce nom à la base ou à l 'ammoniaque des sels de slibclhylc. 
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p a r a i s s e n t ê t r e d e s a l c a l o ï d e s à r a d i c a u x c o m p o s é s e t a l -

d é h y d i q u e s . 

A i n s i , l 'amarine 3 G Rr 0 + 2 H3IV — 3 Aq ; 
Aldéhyde henzoïque. 

la fnrfurine 3 C s H' 0 3 + 2 H 3 N — 3 Aq ; 
Aldéhyde furi'urique. 

l a t h i a k l i n e 3 C 3 H' S + H 3 N — A q s u l f . ; 

Aldéhyde sulfurée. 

!
C 3 H* 0 I 

2 OU* l"1" H 3 S ^ ~ A c I " 

ACTION DE L'AMMONIAQUE SUR LES CHLORIDES, CYANIDES, ETC. 

Le c h l o r e , l e b r o m e , l ' i o d e , l e f l u o r e t l e c y a n o g è n e o n t 

t o u j o u r s é t é c o n s i d é r é s c o m m e l e s é q u i v a l e n t s ( d ' a p r è s la 

f o n c t i o n ) d e l ' o x y g è n e . A u s s i d i t - o n q u e l e c h l o r u r e de 

p o t a s s i u m c o r r e s p o n d à l ' o x y d e , le p e r c h l o r u r e d e f e r au 

p e r o x y d e , l e c h l o r i d e p h o s p h o r i q u e à l ' a n h y d r i d e , e t c . 

C ' e s t e n c o r e à c a u s e d e c e t t e é q u i v a l e n c e q u e l ' o n a c o m 

p a r é l e s o x y s e l s e t l e s s u l f o s e l s a u x c h l o r o s e l s , e t q u e l ' o n a 

m i s , d a n s u n e m ê m e c a t é g o r i e , l e s c o m b i n a i s o n s d e s a n h y 

d r i d e s e t d e s c h l o r i d e s a v e c l ' a m m o n i a q u e . 

J ' a i f a i t v o i r , d a n s u n d e s c h a p i t r e s p r é c é d e n t s , d e q u e l l e 

n a t u r e s o n t l e s c o m b i n a i s o n s a m m o n i a c a l e s a v e c l e s a n h y 

d r i d e s ; j e v a i s m a i n t e n a n t d é m o n t r e r q u e l e s c o m b i n a i s o n s 

d e s c h l o r i d e s s o n t d ' u n e t o u t e a u t r e n a t u r e , e t f o u r n i r 

p a r c o n s é q u e n t u n e n o u v e l l e p r e u v e q u e l ' o x y g è n e e t l e 

s o u f r e n e s o n t p o i n t l e s é q u i v a l e n t s d u c h l o r e e t d u b r o m e . 

J e c o n s i d é r a i d ' a b o r d l e s c o m b i n a i s o n s d e s c h l o r i d e s avec 

l ' a m m o n i a q u e c o m m e d e s s e l s c h l o r a m i d é s . A i n s i , l e 

c h l o r i d e d e t i t a n e d e v a i t f o r m e r , a v e c i a t o m e d ' a m m o 

n i a q u e , d e l ' a c i d e c h l o r o t i t a n a m i q u e — C l 2 T i R I P ; p u i s , 

a v e c u n s e c o n d a t o m e , d u c h l o r o t i t a n a m a t e d ' a m m o n i u m 

— C s T i l N H 2 A m . L ' e x p é r i e n c e s e m b l a i t v e n i r à l ' a p p u i 

d e m a m a n i è r e d e v o i r , p u i s q u e le b i c h l o r u r c p l a t i n i q u c 
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ne précipite, de ces composés, qu 'une partie de l ' ammo

niaque. 

Cependant je ne tardai pas à abandonner cette opinion, 

et, pour me rendre compte du fait précédent et d'autres 

propriétés de ces combinaisons, je fus conduit à ne consi

dérer toutes celles-ci, au nombre de quarante ou cinquante, 

que comme des mélanges de ch lorure , b r o m u r e , iodure , 

fluorure, Cyanure d ' ammonium, avec de nouvelles amides, 

chloramides, bromamides, etc. On devait avoir, par 

exemple, avec le chloride R C l s et l 'ammoniaque : 

R C 1 M - I I 3 N — IIC1 = R C L S I F N , 

R C 1 3 H - H 3 N — 2 H Cl = R C 1 , U N , 

R C 1 3 -4 - f F N — 3 H C 1 = R , N , 

R Cl 3 4 - 2 H 3 N — 2 II Cl = R C 1 , H i N' !. 

E t c . 

L'acide chlorique, au lieu de se dégager, devait se com

binera l 'ammoniaque; de là un mélange de sel ammoniac 

et de chloramide, ayant l 'apparence d u n e simple com

binaison du chloride avec l 'ammoniaque. 

L'expérience est venue confirmer, d 'une manière com

plète , ma manière de voir. Ainsi l'on a avec 

Le ch lor ide a r s é n i e u x . A s C l 3 + H 3 N — 2 Cl II — A s Cl M I ; 

O u , p o u r le mé l ange . . As Cl 3 - h 3 H 3 N — 2 Cl A m = As Cl M I ; 

Le ch lorure de c y a n o g . Cn Cl -f- H ' N — Cl H = C M H 3 ; 

Le chloride p h o s p h o r i q . P C I 5 -+- KPN — 3 Cl H = PC1 2 ]N. 

Ces chloramides As Cl N U , P Cl 2 N, etc. , doivent aussi être 

considérées comme des corps copules qui ont é l iminé, non 

de l 'eau, mais de l'acide chlorhydriqne , et qu i , en absor

bant de l'eau , régénèrent, non le chloride et l 'ammoniaque, 

mais un composé correspondant au chloride et à l ' ammo

niaque. 

Ainsi, le chloride phosphoreux ammoniacal élimine 

ClII e t donne , avec l 'eau, d e l'acide phosphoreux : 
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Le cliloride phosphorique ammoniacal elimine Cl II et 

donne , avec l 'eau, de l 'acide phosphorique. 

Plusieurs chloridcs se transforment en amides non 

chlorées qui sont identiques à celles qu 'on obt ient , ou que 

l'on pourrai t obtenir avec les oxysels d 'ammonium. Ainsi, 

le chlorure de benzoïle donne de là benzamide, et le chlo-

ride phosphorique se transforme en phosphamide. 

Il serait impossible aujourd'hui d ' indiquer quels sont les 

rapports qui existent entre les propriétés des chloramides 

et les équations de leur formaliou. Pour parvenir à les dé

couvrir, il faudrait partager d'abord les chlorides en chlo

ridcs mono , bi et tribasiques ; p u i s , suivant la quantité 

d 'ammoniaque absorbée et d'acide chlorhydrique éliminée, 

on établirait les catégories suivantes : 

Chloridcs monobasiques. 

. 4 - H 3 N — 1 , 2 , 3 H C 1 . 

Chlorides bibasiques. 

( 4 - I F N — i , 2 , 3 H Cl; 

' ( 4 - a l l ' N — i , 2 , 3 . . . . H Cl. 

Chloridcs tribasiques. 

I 4- H 3 N — i , 2 , 3 II Cl ; 

. . -f. a H 3 N — i , 2 , 3 . . . II Cl ; 

( -f- 3 H \ N — i , 2 , 3 H Cl. 

Toutes ces chloramides doivent donner, soit avec l 'eau, 

soit avec les bases , l 'alcool, l 'ammoniaque, la chaleur, etc., 

une foule de composés intéressants et de réactions inat

tendues. 

Ains i , la chlorocyanilide , par la chaleur seule, forme de 

nouveaux corps; la chlorophosphamide, avec les bases, 

peut se transformer en acides pyrophosphamique et pyro-

phosphodiamique ; la chlorarsénimide donne d 'abord, avec 

l ' eau, un chloro-arsénile d ' ammonium, puis de l'acide ar-

séuicux, etc. 

C h l o r i d e s . 

Ch lor ides . 

C h l o r i d e s . 
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Le chlorure de soufre se comporte autrement que les 

autres chlorides, par la raison toute simple qu'il n'y a 

pas d'acide oxvgéné correspondant. Tl devrait donner 

3 Cl ! S -f- I I 6 J \ 8 = 3 Cl ' H« + S a I V . Mais S 3 JV se décom

pose en sulfure d'azote S 2 i V et en soufre; de sorte que le 

chlorure de soufre ammoniacal est au moins un triple m é 

lange de chlorure d ' ammonium, de soufre et de sulfure 

d'azote. 

Suivant M. Rose , lcchloride stannique et l 'ammoniaque 

donneraient une combinaison , et non un mélange, soluble 

dans l'eau et susceptible de se sublimer sans décomposi

tion. Il serait t rès- important de vérifier ce fait ; cependant 

je dois faire observer qu'i l me paraît suspect, parce que 

M. Rose trouve dans le produit primitif 10,0, d 'ammo

niaque, et i3 ,3 dans le produit sublimé. De p lus , l 'un et 

l 'autre auraient pour formule 

Cl 'Su -f - H"N\ 

tandis q u e , d'après MM. Persoz et Grouvelle , le produit 

non sublimé renfermerait Cl 4 Sn -f- 2 I I e N a . 
Cependant le chloride stannique pouvant être consi

déré tout aussi bien comme un chlorure que comme un 

chloride, on pourrai t admettre que la combinaison de 

MM. Persoz et Grouvelle est un chlorure d 'ammonium 

stanuicé = Cl -f- ^ J \ , et que la combinaison de M. Rose 

est un chlorure double de staiinicum et d 'ammonium stan-

n i c é = ( c i , S n ) + (ci, * " N ) . 

On sait d'ailleurs que le chloride stannique donne la 

combinaison suivante avec le chlorure d ' ammonium: 

2 ( C l , Sn) - 1 - ( C 1 , H ' N ) . 
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T R O I S I È M E S E C T I O N . 

RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE LES ÉQUATIONS ET LES 
PROPRIÉTÉS DES DIAMÉRIDES. 

Nous venons d'examiner les produits qui proviennent de 

l'action des acides, des chlorïdes, de l ' ammoniaque, etc., 

sur les substances organiques. Considérons-les maintenant 

d 'une manière générale, afin de voir s'il existe quelques 

rapports entre les équations de leur formation et leurs pro

priétés. 

Un seul et même corps peut s'obtenir par plusieurs pro

cédés différents. Si donc nous voulions comparer les p ro

priétés et le mode de préparation de deux corps , et si nous 

p ren ions , au hasard, une de leurs équations, nous ne par

viendrions à faire aucun rapprochement entre celles-ci et 

les propriétés de ces deux corps. Ainsi les nitryles ben-

zoïque et acétique s 'obtiennent de la manière suivante : 

C ÏI G O' -4- II J N — 2 Aq — nitryle benzoique, 
C 3 N H + C?ï ï 6 O — Aq = nitryle acétique ; 

et malgré les analogies qu i l ieu t ces deux ni t ryles , nous n'en 

saisissons aucune dans leur mode de préparat ion. Mais il 

n 'en sera plus de même s i , à l 'équation du nitryle acétique, 

nous substituons celle-ci : 

C ' H ' O ' - r - L T N 1 — 2 A q . 

On voit donc qu' i l est nécessaire de faire un choix dans 

les équations. Je prends toujours celles qui se rapportent 

aux acides et à l 'ammoniaque, l 'anil ine, etc., s'il s'agit d'a-

mides , d'anilides , etc. ; celles qui se rapportent aux acides 

et aux alcools métliylique, é thyl ique, e tc . , s'il s'agit d'é-

thers. Une équation présente-t-elle de l 'hydrogène sulfuré, 

de l 'acide chlorhydrique par exemple: je la transforme, 

lorsque cela est possible, en équation qui renferme de l'eau. 
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A i n s i , s i j e v o u l a i s c o m p a r e r l a f o r m a t i o n d e l a b e n z a m i i l e 

à c e l l e d e l ' é t h e r b e n z o ï q u e , j e n ' é c r i r a i s p a s l e s é q u a t i o n s 

d e la m a n i è r e s u i v a n t e : 

Chlor. d c b e n z . C FF CI O + IF IN" — Cl H = b e n z a m i d e , 

Ac . b e n z o ï q u e . C ' ï F O 3 - j - C I F O — 1 F O = éther benzo ïque ; 

je t r a n s f o r m e r a i s l a p r e m i è r e e n c e l l e - c i : 

C ' I F O 3 -f- IF N — H 2 O = b e n z a m i d e , 

q u a n d m ê m e c e t l e a m i d e n e p o u r r a i t s ' o b t e n i r p a r l e d e r 

n i e r p r o c é d é . 

S i j ' a v a i s à c o m p a r e r la t h i a l d i n e a v e c u n a u t r e c o r p s , j e 

n ' é c r i r a i s p a s sa p r é p a r a t i o n d e c e t t e m a n i è r e : 

3 C 1 LF O + 2 I F S 4 - I F N — 3 H 3 O = t h i a l d i n e , 

j e c o m m e n c e r a i s d ' a b o r d p a r o p é r e r l a s u b s t i t u t i o n d u 

s o u f r e à f o x y g è n e e t j ' é c r i r a i s 

l C 3 H' 0 + H 3 s = 

' ° ' I C 3 I F S - f - I F O ; 

p u i s j e d o n n e r a i s la r é a c t i o n 

a". 3 C 2 IF S 4 - I F N — H 1 S = th ia ld ine , 

q u e j e t r a n s f o r m e r a i s m ê m e e n c e l l e - c i : 

3 C 2 IF O + H 3 N — A q = a ld ine i n c o n n u e . 

Je p o u r r a i s a l o r s , e n c o m p a r a n t à l ' a m a r i n e e t à l a b e i u o -

l i m i d e p a r e x e m p l e , v o i r e n q u o i l e s é q u a t i o n s d e c e s c o r p s 

se r e s s e m b l e n t o u d i f f è r e n t : 

3 C I F O + 2 I F N — 3 Aq = a m a r i n e ; 

2 C ; I F 0 4 - IF N — A q = b e n z o l i m i d e ; 

3 C 3 H 1 O 4 - H 3 N — Aq = a ld ine . 

C e l a p o s é , e s s a y o n s d ' a b o r d d ' é t a b l i r u n e c l a s s i f i c a t i o n 

p a r m i t o u s l e s p r o d u i t s q u e n o u s a v o n s à e x a m i n e r . N o u s 

p o u r r i o n s p a r t a g e r t o u s l e s c o r p s c o m p o s é s , t a n t d e l a c h i 

m i e m i n é r a l e q u e d e l a c h i m i e o r g a n i q u e , e n d e u x g r a n d e s 

c l a s s e s c o m p r e n a n t : 
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La première, les combinaisons simples; 

La deuxième, les combinaisons copulées et celles qui 

s'obtiennent avec dégagement d'acide chlorhydricpue. 

Dans la première se trouveraient les acides, les sels, 

même ceux d ' ammonium, l'acide formiobenzoïlique, etc. 

Cependant ce dernier n'est pas sans analogie avec les corps 

copules de là deuxième classe : en effet, ce qui nous frappe 

dans ceux-ci , dans les étbers par exemple, c'est de voir que 

les propriétés des corps qui ont servi à les former y sont 

dissimulées; c'estqu'ils ne se prêtent plus à la double décom

position saline ordinaire ; c'est d'être, néanmoins, suscepti

bles de se scinder en deux ou un plus grand nombre de pro

duits qui sont précisément ceux qui ont servi à les former. 

Sous ce r appor t , l 'acide formiobenzoïlique est un véritable 

corps copulé. Mais pour ne pas jeter de confusion dans les 

noms et les définitions, je considérerai d'abord tous les sels 

métall iques, les sels d ' ammonium, d 'ani l ine , e tc . , comme 

tics variétés de leur acide , à côté duquel je les placerai ; puis 

je partagerai tous les corps composés en deux grandes classes 

comprenant : 

Les aplanes, c'est-à-dire les combinaisons simples, et 

Les diaméioncs, c'est-à-dire les combinaisons complexes 

ou divisibles (i). 

Dans les aplôncs viennent se ranger l 'oxyde de carbone, 

l 'ammoniaque, les acides n i t r ique , chlorhydr ique , for

tifique , acétique, etc. , leurs sels , la plupar t des carbures 

d'hydrogène, les halydus, les aldéhydes, etc . 

Dans les diamérônes nous trouvons tous les corps qui se 

forment par l'action des aplônes les unes sur les au t res , 

avec ou sans élimination d'eau ou d'acide chlorhvdrique, 

corps qui ne se prêtent pas à la double décomposition saline 

oïdinaire , et qui se comportent comme s'ils étaient formes 

( i ) Je ne crois pas nécessaire d'entrer dans de plus grands détails sur ces 

definilionb. Certainement l 'acide siilfiiriifue (np lône) est divisible. Mais il 

s'agit ici d'une divisibilité relat ive; ainsi la sullanilide est une diamërone. 
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de deux ou d'un plus grand nombre de groupes susceptibles 

d'être séparés les uns des autres. 

Je divise les diamérônes en 

Diarnérônes A , qui se forment avec élimination d 'eau, 

d'acides sulfhydiïque (i), chlorliydrique; et en 

Diamérônes B , obtenues sans élimination. 

Je laisserai de côté ces dernières qui renferment des corps 

dans le genre de l'acide formiobenzoïlique 

— C H ' O ' -f- C ; I P O ; 

du cacodyle composé, comme je l'ai démontré , de deux 

groupes identiques Kk Kk et susceptible de division sous 

l'influence du chlore qui donne 2 Cl K k ; 

du stilhène , qui renferme peut-être 2 C 1 ! ! 6 ; 

de la métaldéhyde = 3 C ' H 4 O ; 

de la quinone verte C 6 H * O s + C 6 l i c O s ; e tc . 

Les diamérônes A se partagent naturel lement en hydro-

diamérides produites avec élimination de H s O , l P S , H ! T e , 

H 2 Se , et en haïodiamèrides produites avec élimination de 

H Cl, HB, III, HF1. 

Je ne reviendrai pas sur les haïodiamèrides; ce que j 'en 

ai dit plus hau t suffit. Je ferai seulement remarquer que 

toutes les haïodiamèrides, dont une des équations pourra 

se rappor tera une équation d 'hydrodiaméiide,devront être 

classées dans ces dernières. Ainsi la phosphamide, qui s 'ob

tient par le chlorure de phosphore et l 'ammoniaque avec 

élimination d acide chlorliydrique , devra être considérée 

( 1 ) Un corps qui se forme aven dégagement d'acide sulfhydrique n'est pas 

nécessairement un corps copule : ainsi l 'iiydrure de benzoile donne , avec 

l'acide sulfhydrique, cette réaction : , , , „ . _ . . , „ [• Dans ce cas, ce 
( C H S + H 'O ) 

n'est qu'une simple substitution de l'oxygène par le soufre. De même, lors
que l'acide sulfurique et le sel marin s'unissant, dégagent de l'acide chlor-
hydrique, il ne s'opère qu'une substitution du sodium à l 'hydrogène. Mais 
le lecteur bénévole me permettra de passer rapidement sur les explications 
de ce «enre. 
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c o m m e d u p h o s p h a t e d ' a m m o n i u m m o i n s d e l ' e a u , e t , p a r 

c o n s é q u e n t , p l a c é e d a n s l e s h y d r o d i a m e n d e s . 

L e s h y d r o d i a m é r i d e s d o i v e n t c o m p r e n d r e , à p e u p r è s , 

c e q u e l ' o n n o m m e l e s c o r p s c o p u l e s p r o p r e m e n t d i t s . C e 

p e n d a n t j ' y r a n g e e n c o r e l ' a n i l i n e , l ' h y d r o b e n z a m i d e , l ' a 

m a r i n e , la q u i n o n a m i d e , la t h i a l d i n e , e t c . , c ' e s t - à - d i r e d e s 

c o m p o s é s q u i s ' o b t i e n n e n t p a r la r é a c t i o n d e c o r p s neutres 

o u alcalins l e s u n s s u r l e s a u t r e s . J ' y r a n g e m ê m e t o u t e s 

l e s c o m b i n a i s o n s a z o t é e s , e x c e p t é l e s p r i m i t i v e s q u i s o n t l e s 

a c i d e s n i t r e u x , n i t r i q u e e t l ' a m m o n i a q u e ( i ) ; c a r , s u i v a n t 

m o i , t o u t e s u b s t a n c e a z o t é e r e n f e r m e s o i t u n r é s i d u n i -

t r e u x o u n i t r i q u e ( l e s p r o d u i t s a r t i f i c i e l s c o m m e l ' a c i d e 

f u l m i n i q u e , l a n k r o b e n z i d e , l ' a z o t o b e n z i d e , l ' é t h e r n i -

t r e u x ) , s o i t u n r é s i d u a m m o n i q u e ( l ' a c i d e c y a n i q u e , l e s a l 

c a l o ï d e s , l e s a m i d e s ) . 

E n a y a n t é g a r d a u x f o n c t i o n s e t à l ' o r i g i n e d e s h y d r o d i a 

m é r i d e s , o n p e u t y é t a b l i r l e s d i v i s i o n s s u i v a n t e s : 

I . Alcal ines o b t e n u e s par | . ! ( * ) Diamcrines. 
| A sur B ) ' 

Î Neutres o b t e n u e s par A sur B ) I 'Diaméramldcs. 

Acides o b t e n u e s par 2 A ou p a r . A sur B ) |Diameracules . 

I II . Neutres o b t e n u e s par 2 A o u par B sur B Diamérées . 

L a i s s a n t d e c ô t é l e s d i a m é r é e s , c o m m e t r o p p e u c o n n u e s , 

j e d r e s s e u n g r a n d c a d r e q u e j e p a r t a g e e n 16 c a s i e r s , e t 

c h a c u n d e c e u x - c i e n 4 c a s e s , o u e n t o u t , 64 c a s e s . J e m e t s , 

d a n s c h a c u n e d e c e l l e s - c i , t o u s l e s c o r p s q u i s e f o r m e n t en 

v e r t u d ' é q u a t i o n s s e m b l a b l e s , l ' u n e d e c e l l e - c i , p r i s e c o m m e 

t y p e , d e v a n t s e r v i r d ' é t i q u e t t e . 

( 1 ) Le protoxyde et le deutoxyde d'azote, les acides nitreux , nitrique et 
hyponitrique anhydres sont des diamérônes. Le protoxyde est la nitrimide à 
résidu nitr ique et ammonique , ON, N. J'ai fait voir que le deutoxyde, 
N 9 O 1 = Y 1, se divise en deux dans les substi tut ions, et qu'il en est de même 
de l'acide hyponi t r ique , N 3 0 ' = X 2 . Quant aux acides ni t r ique et nitreux 
anhydres, ils sont , comme tous les acides anhydres monobasiques, divi
sibles en deux parties égales sous l'influence de l'eau. 

(*) A représente un acide, Il une matière non acide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( * 8 7 ) 

Le cas B — A q par aa ; 

L e cas B — 2 A q pal ae ; 

L e cas B — 3 Aq par a i ; 

L e cas B — 4Aq par ao 

Le cas 2 B — A q par ea ; 

Le cas 3 B - A q par ia ; 

Le cas 4 B - 4Aq par 00 

et ainsi de suite, la première voyelle se rapportant à la ma

tière organique, et la seconde à l'eau éliminée. 

Pour l 'euphonie , ajoutons à ces doubles voyelles des 

consonnes et des terminaisons arbitraires ; alors nous ap

pellerons : 

Seize cases sont consacrées a u x acides m o n o b a s i q u e s = A' ; 

Seize cases sont consacrées a u x acides b ibas iqt ies . . . — À"; 

Seize cases sont consacrées a u x acides t r i b a s i q u e s . . . = A'"; 

Seize cases sont consacrées a u x acides quadribas iques = A"". 

Je place dans un casier supplémentaire les diaméracides 

qui se forment par l'action de deux acides l 'un sur l 'autre. 

Je ne chercherai que ce qui peut arriver lorsque, dans la 

formation d'une diaméride , il se sépare de i à 4 atomes 

d'eau et qu'on emploie de i à 4 atomes de matière neutre ou 

alcaline. On ne connaît d'ailleurs que deux ou trois équa

tions dans lesquelles figurent plus de 4 Aq ou de 4 b . 

Un seul coup d'oeil jeté sur le tableau suivant suffira pour 

comprendre sa division, sans qu 'aucune explication soit 

nécessaire. Les chiffres isolés affectés du signe — repré

sentent le nombre d'atomes d'eau éliminée, et les chiffres 

précédés du signe - indiquent la capacité de saturation des 

diamérides. 

Il s'agit maintenant d'assigner des noms aux 64 genres 

de diamérides. Représentons les chiffres i , 2 , i et 4 par 

les voyelles a , e , i et o , e t , négligeant l'acide pour u n in 

stant , désignons 
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. A' 4 - B -- A q ; 

. A" 4 - B -- A q ; 

A'" 4 - B -- A q , 

A " " 4 - B -- A q ; 

. . A ' 4 - B 2 -- A q < 

, A" 4 - B 2 - - A q ' , 

Tr i cmonides . . A'" 4 - B ' - - Aq1 

A"" 4 - B 2 - - A q 4 . 

S'agit-il maintenant de designer les espèces; prenons d'a

bord les combinaisons de l ' ammoniaque , qui serviront de 

type ; nous dirotis : 

Acctalèse. A' 4 - B — A q ' ; 

Sulfalèse A" H - B — A q 2 ; 

P h o s p h a l è s e A'" 4 - B — A q 2 ; 

P y r o p h o s p h a l è s e . . A " " 4 - B — A q 5 . 

Enfin, faisons varier B, en remplaçant l 'ammoniaque par 

le méthol , l'alcool ou le phene. Nous dirons : 

Acétanamide é t h o l i q u e . . . . A' 4 - B — Aq ; 

Formia lé se m é t h o l i q u e . . . . A' 4 - B — A q 2 ; 

Sul féué l ide p h é n i q u e A " 4 - B 2 — Acj 2 . 

Etablissons deux exceptions : 

i n . Pour conserver u n nom consacré par l 'usage, nous 

donnerons a u x composés suivants les noms 

D ' a m i d e s A' 4 - B ^_ A q = a c é l a ï u i d e ; 

Ue diamides A" - h R'— A q ! — s u l f a m i d e ; 

D e triamides A'" 4 - B 3 . — A q 3 ~ p h o s p h a m i d e ; 

D e tétramides . . . A""-f- B 1 — Aq = s i l i camide . 

An.iras o u anani i i l es , 1rs c o m p o s é s . . A ' 4 - B — Aq ; 

Alèses ou a l é s i d c s , les c o m p o s é s . . . A'H- B — 2 A q ; 

Azi les o u az i l ides , les c o m p o s é s . . . . A ' 4 - B — 3 Aq ; 

Ànoses ou a n o s i d e s , les c o m p o s é s . . A ' 4 - B — 4 A q ; 

et ainsi de suite. 

Pour distinguer les uns des autres les genres dans les

quels l'acide varie de A' à A"", nous dirons : 
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a u . Nous désignerons les diaméraeides par ces noms : 

: : ! - • 4 - B — Aq ; 

. . A'" 4 - B — A q ; 

A'" 4 - B 2 - A q 2 ; 

A"" 4 - B — A q ; 

Acide p y r o p h o s p h o d i a m i q u e . . . . . A"" 4 - B ' - A q 2 ; 

A"" 4 - B 3 - A q 3 . 

Je vais maintenant passer en revue toutes les cases, et 

pour contrôler les résultats qui s'y trouvent consignés, 

j 'admettrai, dans le cas où il n 'y a séparation que d'un seul 

atome d 'eau, que la capacité de saturation d'une diamé-

ride est égale à la somme des capacités de saturation des 

corps employés, diminuée d 'une uni té . 

En présence d 'une telle règle, on doit me demander si 

elle est empi r ique , ou si elle est u n résultat de l 'observa

tion. Cette question est d 'autant plus naturel le que cette 

règle semble indiquer que la nature et la quantité de B sont 

sans influence sur la capacité de saturation de l 'hydrodia-

méride. 

La chimie nous présente deux ordres de faits : les uns 

s'apprécient à l'aide de chiffres, de mesures, de balances; 

les autres ne se pèsent p lus , ne se mesurent p lus , on les 

estime. 

S'agit-il, par exemple, de déterminer la capacité de sa

turation d'un acide ; une balance suffit. Mais faut-il appré

cier si un corps est un acide, un alcali, un sel, un alcool, 

un alliage m ê m e ; alors des difficultés innombrables surgis

sent, et l'on arrive à se demander si un alcool, un alliage et 

un métal ne sont pas tous les trois des sels. C'est alors qu'i l 

faut, je dirais volontiers de l ' instinct ou le don de seconde 

vue pour se tirer d 'embarras; mais avec de tels secours, 

on risque souvent de tomber dans l 'erreur. 

Dans la règle précédente, B , j e le suppose, représente 

de l 'ammoniaque. Celle-ci est-elle une base, est-elle un 
s9 
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acide? Dans ce dernier cas, à quoi est égale la capacité de 

sa tura t ion? Question absu rde , di ra - t -on. Et cependant 

l 'ammoniaque n 'est-el le pas susceptible d'échanger, comme 

les acides tribasiques, i , 2 et 3 atomes d'hydrogène contre 

1, 2 et 3 atomes de métal? Il y a p lu s : semblable à l'acide 

phosphor ique , ne forme-t-elle pas avec l'alcool des éthers 

u n i , bi et tri-alcooliques? 

Les composés suivants ne sont-ils pas des sels : 

S E L S M O N O B A S I Q E E S . S E L S B 1 B A S Ï Q . SF.1,8 T R I B A S I Q U E S . 

Chlorures. Sulfures. Phosphores . Azotures. 

Cl H , S H' , P f f , N I F , 

C1M. S H M , P i T M , N Ï Ï ' M , 

S M'. P H J P , W H M : , 

P M 3 . K M 1 . 

N'a - t -on pas les éthers correspondants: 

Cl E t . S H E t , P E t 3 . _ \ H 2 E t , 

S E t 2 . N H E t 3 , 

N Et' . 

J e ne veux pas poursuivre ce parallèle, qui nous conduit 

à considérer l 'ammoniaque comme un acide tribasique. Si 

alors nous l ' introduisons comme telle dans notre règle de 

contrôle , nous aurons : 

A ' + A m — Aq = 3 ; 
Ac. acctiq. = acctamide. 

c'est-à-dire que l'acétamide , qui est neutre , devrait être un 

acide tribasique. 

Considérons au contra i re , avec tout le monde , l 'ammo

niaque comme un corps dépourvu de capacité de satura

tion (métal l ique); a lors , en l ' introduisant comme telle, 

dans notre formule, nous aurons : 

A'-f- A m — A q — o. 
Ac. aspartiq. — asparamide. 

Cependant F asparamide forme des sels avec le potassium, 

le calcium , le cu ivre , le zinc , l ' a rgent , e tc . 

Néanmoins personne ne verra une anomalie soit dans 

l 'acétamine , soit dans l 'asparamide. 
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Pourquoi cela? C'est que , tout en avouant que l ' ammo

niaque possède le caractère principal des acides (échange de 

l'hydrogène contre des métaux ou de l 'é thyle) , nous sommes 

persuadé que ce n'en est pas un , mais bien un alcaloïde, ce 

qu'il y a de plus différent d 'un acide. Mais si l 'on nous de

mandait, même dans ce cas extrême, d'exposer avec préci 

sion, sans laisser aucune ambiguïté et aucun sous-entendu 

dans les termes, les motifs de notre persuasion, nous se

rions peut-être plus embarrassé qu 'on ne le pense; à moins 

de donner des définitions dans le genre de celle-ci: Les 

acides sont des corps qui rougissent la teinture de tourne

sol , les alcaloïdes sont des corps qui ramènent au bleu cette 

teinture rougie par les acides. Mais on sait où nous condui

raient de pareilles définitions. 

Je ne suis entré dans cette discussion que pour faire voir 

que notre règle de contrôle diffère d 'une formule mathé

matique, en ce sens que les termes de l 'équation n 'on t pas 

une valeur absolue, et q u e , par conséquent, nous serons 

obligé d'apprécier sans mesures et sans balance les résul

tats auxquels elle nous conduira . 

Quant à l 'origine de celte règle , c'est un des cas de la 

formule générale de M. Gerbard t , c'est le fruit de l 'observa

tion qui prouve que cette règle est vraie dans quatre-vingt-

dix-sept ou quatre-vingt-dix-huit cas sur cent. 

Revenons à notre casier : en y jetant un premier coup 

d'oeil, on remarquera q u e , si l 'on.tire la diagonale ou p l u 

tôt l'escalier XY, toute la partie droite du casier est vide, 

tandis que l 'autre est presque entièrement remplie . La qua

trième rangée horizontale offre cependant beaucoup de 

vides; mais cela tient à ce tpie l 'on ne connaît qu 'un très-

petit nombre d'acides quadribasiques et qu 'on n'a jamais 

cherché à les transformer eu hydrodiamérides. Les cases 

vides sont marquées d'un *. 

Outre les 64 cases principales , se trouvent 4 bandes ho 

rizontales AA, BB, CC et JJD. Elles renferment les sels 
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DIAMÉRIDES DES ACIDES MONOBASIQTJES. 

Examinons maintenant la première case, celle des 

amideselle renferme les combinaisons des acides mono

basiques A'-4-B — Aq, comme l 'acétamide, la formiamide 

ani l ique, la formiamide métholique (formiate de métbyle), 

la ni tramide alcoolique (éther ni t r ique) , la nitramide 

pbénénique (ni t robenzide) , etc. 

Certes , l 'on sera étonné de me voir met t re , les uns à 

côté des au t res , le ni t ra te d'éthyle = N 8 0 5 - | - O E s , l ' a c é t a 

mide = C* H 6 O s + H* N% l ' acé tan i l ide= C ' H 6 O 8 -4- C 1 2 H 1 0 

(H* N*) , la n i t robenz ideN 2 0 3 - 4 - O C 1 ! H 1 0 , etc. 

Je conviens q u e , à l 'inspection de ces formules dualisti-

ques , il doit être absurde de chercher à établir des rappro

chements entre les corps qu'elles représentent. Comment, 

en effet, un ni trate d'oxyde d'éthyle serait-il analogue à 

une amide simple et à une amide copulée ? 

Mais la question est très-mal posée. Nous devons d'abord, 

sans nous préoccuper des théories, consulter l 'expérience; 

et comme celle-ci nous répond que le nitrate d'éthyle et l'a

cétamide se ressemblent par leurs caractères principaux, 

et n 'ont pas la plus légère analogie avec les sels, il faut re

tourner la question précédente et la poser ainsi : Pourquoi 

les chimistes ( i ) , en voyant qu' i l n 'y a aucune analogie 

entre le nitrate d'éthyle et les n i t ra tes , entre le sulfate d'é

thyle et les sulfates,, ont-ils établi des rapprochements 

hypothétiques entre les éthers et les sels; pourquoi ont-ils 

donné des formules semblables aux corps qui se ressem

blent le moins? 

Je ne veux pas anticiper sur une discussion qui reviendra 

(i) Je n'ai pas besoin de dire qvi'i] faut en excepter M. Gerhardt , puisque 
c'est lui q u i , le premier, a comparé les éthers aux amides. Cependant il 
semble revenir à une autre opinion, qui ne s'éloigne pas beaucoup de la 
théorie de l 'cthjle. 
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plus loin ; cependant je ne puis m'empècher de témoigner 

mon étonnement , toutes les fois que je pense que les c h i 

mistes considèrent le sulfovinate de bar ium comme un sel 

double composé de sulfate de baryte insoluble et d 'un éther 

sulfurique soluble dans l 'alcool. 

Je ne m'arrêterai pas sur les caractères généraux des 

amides; je ferai seulement remarquer que la nature de b 

nous porte naturellement à les partager : i ° e n A L C A L A M I D E S , 

qui se sous-divisent en amides proprement di tes , en ani-

lamides, quininamides, mcthylaininamidcs, etc.; 2° en 

ALCOOL A M I D E S , qui se sous-divisent en mètholamides, étho-

lamides, valérolamides, etc.; 3 ° en HYDROCAIUÎURAMIDES ; 

4° en A L D É I I Y D A M I D E S , etc, Pour le momen t , je ne pousserai 

pas plus loin ces divisions et celles des autres diamérides. 

D'après les exemples que j ' a i cités, chacun comprendra 

facilement la marche qu'i l faut suivre à leur égard. 

Voyons maintenant la capacité de saturation des amides. 

Elles sont neut res , conformément à notre règle, car celle-

ci a été déduite précisément d'observations faites sur les 

amides. Cependant nous pourrons bien citer trois à quatre 

exceptions sur cent. C'est ici le cas d'estimer, d ' interpréter 

les résultats, afin de voir à quoi tiennent ces exceptions, 

et si elles sont réelles ou apparentes. 

L'hude essentielle de Gaultheria procumbens est un 

véritable éther du méthylène ; elle se comporte comme tel 

avec les réactifs, et , de p lus , on peut la reproduire artifi

ciellement suivant l 'équation 

A' + B — A q = sal icylate de m é t h y l e , 

Ac. salicyl. Méthol. 

qui donne à cet éther une capacùé de saturation nulle. 

Cependant l 'expérience prouve qu'elle se combine avec 

toutes les bases pour former des sels qui portent le nom de 

gaulthériates. Fau t - i l voir ici une exception formelle; cette 

essence est-elle bien réellement un acide ? Mais d'abord , je 
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viens de le d i re , à part cette aptitude à former des sels, le 

salicylate de méthyle possède tous les caractères des éthers; 

de p l u s , i l ne se combine pas avec l ' ammoniaque, et il n'est 

pas capable de former, comme les acides, des éthers avec 

des alcools, et des amides avec l 'ammoniaque. Si nous 

voulions le considérer comme un acide, nous glisserions 

sur la pente qui nous conduit à regarder l 'ammoniaque 

comme un acide tribasique. 

Le glycocol est un corps neutre qui se combine néan

moins avec les acides, les sels et les bases. Considéré comme 

corps neutre et dépourvu de capacité de saturat ion, il 

donne des anomalies dans ses amides. Ains i , l'acide h ip 

purique est de la benzamide glyeolique qui doit être neutre 

d'après l 'équation 

A ' 4 - Gl — Aq = o . 

Considérons-nous, au contraire, le glycocol comme un 

acide monobasique; alors il n 'y a pas d'exception dans 

l'acide h ippur ique , mais elle reparaît à l ' instant dans le 

glycocol m ê m e , qui est l 'amide de l'acide glyeolique et qui, 

comme telle, devrait être neutre . Les acides cholique et 

hyocholique monobasiques donnent lieu aux mêmes obser

vations que l'acide h ippur ique , car ce sont , l 'une de la 

cholésamide, et l 'autre de l 'hyocholésamide glyeolique. 

I-,e phénol ou Vacide phènique conduit aux mêmes con

clusions. Est-ce un acide, est-ce un corps neutre ? Suivant 

qu 'on le considérera d 'une façon ou de l ' au t re , il y aura 

une anomalie dans l'acide sulfophénique qui ne s'effacera 

que pour reparaître dans l'acide picrique. 

En résumé, la nature de B exerce très-rarement une 

certaine influence sur la capacité de saturat ion; nous 

verrons plus loin s'il en est de même de sa quantité. 

Les alésides (nitryles) A ' 4 - B — 2 Aq doivent être neutres 

d'après l 'expérience générale qui nous prouve qu 'un corps 

neutre ne devient jamais acide en perdant de l 'eau, et qu'un 
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acide ne perd pas sa qualité en en absorbant. Or . les alésides 

sont des amides privées de i atome d 'eau, donc elles doivent 

être neutres. Si elles étaient acides, en absorbant de l 'eau, 

elles donneraient des amides ou des corps neutres, ce qui est 

impossible. En effet, toutes les alésides sont neutres, excepté 

cependant la formi-aléside, qui n'est autre chose que de 

l'acide cyanhydrique. Mais quel singulier acide! 

Mis en présence de la potasse, il en reste séparé; 

Combiné avec u n cyanure neutre (ferreux ou ferrique), il 

donne un acide énergique qui sature complètement les bases ; 

Combiné à l'alcool et à l 'esprit-de-bois, il donne des 

éthers qui ne régénèrent plus ni l'acide cyanhydrique, n i 

l'alcool ou l 'esprit-de-bois ; éthers qui ne sont autre chose 

que nos alésides. 

Avec l'essence d'amandes amères, soit seul , soit avec 

l ' ammoniaque, il se comporte de telle façon , qu'il faudrait 

plutôt considérer l'essence comme un acide , et lui comme 

un corps neutre . 11 est une autre remarque importante à 

faire. En parcourant les diverses séries des composés orga

niques, on rencontrera quelques anomalies dans la plus 

simple de toutes , dans celle qui ne renferme qu 'un seul 

atome de carbone. Dans les séries supérieures, le nombre 

des atomes étant plus ou moins grand, leur arrangement 

a une influence qui neutralise singulièrement celle de 

leur na ture . Mais dans la première sér ie , la matière doit 

souvent l 'emporter sur l 'ordre , et par conséquent exercer 

une grande influence sur les propriétés qui en découlent. 

Aussi est-ce là que l'on rencontre l'acide cyanhydrique, l 'a

cide cyanique, le chloroforme C Cl 3 H q u i , par leurs 

propriétés , ne sont pas tout à fait analogues aux termes 

correspondants des séries supérieures formés en vertu des 

mêmes équations. 

Il faut noter que l 'ammoniaque seule, jusqu'à présent , a 

donné des alésides (je ne dois pas oublier de citer la plus 

remarquable , la nitraléside ou le protoxyde d'azote); on 

n'en connaît aucune qui soit produite avec les alcools. Il 
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serait intéressant de voir si l'on ne pourra i t pas en obtenir 

quelques-unes en trai tant les éthers par l'acide phospho-

rique anhydre. 

Sur les seize cases que nous avons consacrées aux acides 

monobasiques, deux seulement sont remplies ; on peut y 

jo indre le terme A -f- B — O , ou le sel d 'ammonium de la 

bande horizontale AA, et l'on remarquera que les cases 

pleines sont précisément placées verticalement et au-dessous 

de ce terme. A quoi cela tient-il ; est-ce un effet du hasard, 

ou ne peut-il exister aucune autre combinaison ? S'il était 

permis de porter un jugement dans unepareil le circonstance, 

je dirais qu'il est impossible d'obtenir des diamérides avec 

A'-f- B 3 , B 3 ou B ' ; parce que les acides monosabiques ne se 

combinent qu'à un seul atome d 'ammoniaque, et que les dia

mérides correspondent toujours aux sels ammoniacaux. De 

là vient que là où la case des sels d 'ammonium est vide, les 

cases verticales et inférieures le sont également. 

Il paraî t rai t cependant qu'i l en existe une de la forme 

A' -h-B 2 — Aq 2 , c'est la pyromucamide biamidéc. Mais il y 

a quelques observations à faire sur ce composé. D'abord on 

ne l'a pas obtenu avec l'acide pyromucique , mais en distil

lant du mucate d 'ammoniaque; ensuite on ne sait pas 

encore si elle peut se transformer en acide pyromucique, 

sous l'influence des bases; pa r conséquent on ne sait pas si 

c'est réellement une espèce d'amide de l'acide pyromucique 

On pourrai t encore demander si ce dernier est mono o u b i -

bas ique, quoique le dernier cas soit le moins probable. On 

le voit, la pyromucamide biamidée ne saurait être consi

dérée comme une exception authentique. 

Il y a beaucoup d'autres cas possibles que j ' a i laissés en 

dehors du cadre, par exemple ceux dans lesquels on aurai t : 

2 A + B — A q , — A q 2 , — A q 3 , — Aq' ; 

a A ' - f - B 2 — A q , — A q 3 , — A q 3 , — A q ' ; 

3 A' -F etc. ; 

4 A ' - F e tc 
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En ne dépassant pas le nombre 4 , nous aurions un nouveau 

casier à 6'4 cases. Existe-t-il des combinaisons de ce genre? 

11 y a un singulier acide qui donne des diamérides dans 

lesquelles A' et Aq varient de i à 6* et se réduisent , néan

moins , aux six cas suivants, qui sont très-symétriques : 

A ' + B — A q ; 

î A ' + B - A q ! ; 
3 A ' + B — A q 3 ; 

4 A'-f- B - Aq< ; 

5 A'-f- B — A q s ; 

6 A'-f- B — A q B . 

L'acide qui donne toutes ces combinaisons est le ni t r ique. 

Mais si on se rappelle la manière dont nous avons envisagé 

les substitutions nitrées et ni trosées, on verra qu'il est plus 

convenable de placer la naphtal ine n i t rée , b in i t rée , t r i -

nilrée, e tc . , la manni te sexnitrée, à côté de la naphtal ine et 

de la manni te , que parmi les diamérides, quoique certaine

ment on puisse le faire sans blesser les analogies. 

Quan t à la capacité de saturation des composés ni t rès , 

on a vu qu'elle est constamment égale à celle du corps dont 

ils dérivent ; ainsi la benzine est neu t r e , les benzines 

nitrées sont neutres ; l'acide benzoïque est monobasique, 

l'acide nitrée l'est également. Ces résultats sont d'accord 

avec la règle de contrôle. 

Cependant il semble qu' i l peut exister, avec l'acide n i 

t r ique, d'autres cas que ceux que je viens de c i ter , car on 

donne le suivant : 

6 A ' + B — Aq' ; 

c'est le ligneux sexnitr ique, c'est la part ie soluble dans 

l 'éther. Le ligneux renferme C 1 2 H 2 0 O ' ° , et l 'on sait que, 

sous diverses influences, il peut absorber I P O 2 pour donner 

du glucose ou des isomères. Quand on le traite par l 'a

cide n i t r ique , on obtient d'abord la xyloïdine de M. P e -

louze C l ! H I 8 X 2 0 ' , puis la xyloïdine de M. Braconnot 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 o o ) 

C 1 ! H l f i X ' O 1 0 . Si nous admettons q u e , à par t i r de ce 

moment, le ligneux absorbe II* 0% alors il donnera, en con

t inuant l'action de l'acide n i t r i q u e , du glucose sexnitré 

C 1 2 I I 1 8 X G 0 1 S . 

En un mot , la réaction n'est pas 6 A'-f- B — Aq*, mais 

6 À ' + B — Aq 8 . Seulement , le ligneux sexnitr ique, au 

lieu de laisser dégager les 6 atomes d'eau formés à ses 

dépens et à ceux de l'acide n i t r ique , en retient i atomes 

pour passer à l'état de glucose sexnitré ou d 'un isomère. 

Puisque nous rapportons tous les composés nitrés à leurs 

espèces normales , nous n'avons donc aucune diaméride 

monobasique en dehors de notre casier. Cependant on en 

cite u n e , c'est l 'opiammon , dont la formule serait 

2 A ' - t - B — 2 A q . 

J ' a i , i c i , une réserve à faire ; elle ne porte pas sur une 

interprétat ion, mais sur un fait : je demande si l 'analyse de 

l 'opiammon est exacte, ou mieux si ce corps n'est pas un 

mélange. Lorsqu'on chauffe l'acide opianique, il éprouve 

une modification isomérique, et devient insoluble dans l'eau 

et même dans la potasse. L'opiammon se fait en chauffant 

de l 'opianate d ' ammonium; de l 'ammoniaque se dégage, et 

il reste une poudre insoluble qui est l 'opiammon. Mais 

lorsque l 'ammoniaque se dégage , il doit se former de l'acide 

opianique, et celui-ci, en se modifiant, sous l'influence de 

la chaleur, doit rester mêlé avec le véritable opiammon ou 

l 'opianamide, dont la formule doit être 

A ' + B — A q . 

Cela est d 'autant plus probable q u e , quand on traite l 'o

piammon par l 'alcool, il se dépose un mélange d'acide opia

nique e t , d i t -on , d 'opiammon; mais cela est impossible, 

car, ou l 'opiammon est une combinaison p u r e , alors il 

peut se dédoubler en acide opianique et en opianamide, et 
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non en opiammon , ou bien c'est un mélange d'acide opia

nique modifié et d'opianamide se séparant , par la cristalli

sation, en acide opianique révivifié et en opianamide qu'on 

aura prise pour de l 'opiammon. Enfin, ce qui contribue 

singulièrement à jeter du doute sur la formule de celui-ci, 

c'est que , quand on le traite par la potasse, il donne de l'a

cide opianique et un acide xanthopique non analysé. 

En résumé, à part les combinaisons ni t r iques , il n'est 

pas prouvé d'une manière authentique qu' i l existe d'autres 

dlamérides à acides monobasiques, que celles qui se rap

portent aux deux formules 

A ' + B — A q et A'-H B — A q 2 . 

Diamérides des acides bibasiques.—Remarquons d'abord 

que la bande horizontale BB renferme deux sels d 'ammo

nium A" -+- B et A"-{-W. Puisque les diamérides doivent 

correspondre aux sels ammoniacaux, on conçoit pourquoi 

les cases qui ne sont pas au-dessous de ces sels restent vides. 

Diaméracides proprement dits A" -f- B — i . — Tous ces 

corps sont acides et monobasiques , ce qui est conforme à la 

règle. L ' ammoniaque , les alcaloïdes, les alcools, les car

bures d'hydrogène, etc. , donnent des acides de ce genre qui, 

comme toutes leshydrodiamérides, peuvent régénérer l'acide 

et la matière organique qui leur ont donné naissance. 

Cependant il est à noter que les diaméracides des carbures 

d 'hydrogène, et même les autres diamérides de ces mêmes 

carbures, ne régénèrent la matière organique qu'avec la 

plus grande difficulté et en se détruisant en partie : a ins i , 

la ni tronaphtal ine et l'acide sulfbnaphtalique ont besoin 

d'être très-fortement chauffés, en présence d'un hydrate 

alcalin , pour donner de la naphtal ine. 

Il est un fait sur lequel j ' a i déjà appelé et j 'appelle encore 

l 'attention des chimistes, c'est que les diaméracides donnent 

toujours des sels solubles avec la bary te , le plomb et l 'ar

gent. Ils sont souvent si solubles, qu 'on nepeu t les isoler de 
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leurs dissolutions qu'en les précipitant par l'alcool absolu. 

Ainsi les sulfamates, les sulfocarbainates , les oxainates, les 

camphoramates, e t c . , les sulfovinates, sulfocarbovinatcs, 

oxalovinates, camphovinates,ete. , les sulfobenzidates, sulfo-

naphtalates, etc. , debary te, deplomb et d'argent sontsolubles. 

Il est des cas où cette solubilité est influencée par une cause 

évidente qui ne détruit nullement la généralité de la re

marque que je viens de faire. Ainsi les sulfonapbtalates 

sont solubles; les sulfonaphtalates chlorés le sont moins ; 

trichlorés, encore moins ; e n f i n les quadrichlorés le sont 

fort peu , et à tel point , qu 'une dissolution de chlorure de 

potassium est précipitée par les acides sulfonaphtaliques tri 

et quadrichlorés. 

Les diaméracides forment un des groupes les plus naturels 

de la chimie ; et cependant, si nous nous en rapportions aux 

formules dualistiques, nous les séparerions les uns des 

autres .Voici , en effet, comment on nous représente leur 

constitution : 

A c i d e su l fov in ique ( S O 3 + 0 E t ' ) + ( S 0 3 - f - OLP); 

A c i d e su l famique ( S 0 2 + H ' N J ) + ( S O J - t - r F O ) ; 

A c i d e s u l f o b e n z i d i q u e . . S ' O s ( C , ! H 1 0 ) - f - H 2 0 . 

Le premier serait une combinaison de sulfate d'éthyle et 

d'acide sulfurique; le second, une combinaison de sulfa

mide et d'acide sulfurique; enfin le t rois ième, une combi

naison copulèe d'acide hyposulfurique! Pourquoi alors les 

acides oxamique ou sulfamique donnent-i ls des sels solubles 

avec la chaux? Le dualisme ne s'arrête pas devant si peu 

de chose : c'est parce que les acides sulfurique et oxalique 

qu'ils renferment sont copules. 

J'ai un mot à dire sur l'acide aspar t ique, ou l'acide ma-

lamique. On ne connaissait qu 'un seul aspartate , celui 

d 'argent, insoluble , qui faisait de l'acide aspartique un 

acide bibasique. J'ai pensé qu' i l devait exister un autre 

aspartate soluble, et que celui-ci serait le véritable sel 

neut re . Eu ellèl, quand on mêle de l 'aspartate d 'ammo-
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niaque avec du nitrate argent ique, il ne se forme pas de 

précipité; mais si on y ajoute de l 'alcool, on obtient un 

dépôt d'aspartate d'argent neutre et monobasique. Je dis 

neutre; car si à la dissolution aqueuse on ajoute un léger 

excès d 'ammoniaque, il ne se précipite pas de l 'aspartate 

bi-argentique , mais de l'oxyde b run d'argent. Seulement, 

par l 'ébullition ou avec le t e m p s , l 'aspartate soluble et 

neutre est réduit par l'oxyde d 'argent , comme le sont par 

l'oxyde d'antimoine les tar t rates , à 200 degrés, et l 'on 

obtient un sel à 2 atomes d'argent. Mais celui-ci n ' indique 

pas plus la véritable capacité de saturation de l'acide aspar-

tique , que les émétiques séchées à 200 degrés ne donnent 

, celle de l'acide tar tr ique. Il est d'ailleurs à noter que les 

autres aspartates à 2 atomes de métaux ont une forte réac

tion alcaline, et sont ramenés à l'état neutre par l'acide 

carbonique. 

Il existe un acide amidé, l'acide isamique, qui n ' a p 

partient pas à cette classe. I l correspond d'ailleurs à l 'a

cide isatinique, qui est t rès-probablement lui-môme une 

diaméride. La complication de ces corps est trop grande 

pour qu' i l nous soit permis même de faire des rapproche

ments entre eux et les autres composés. 

Combinaisons de la forme A" - h B 5 — Aq, -—- Je dirai 

quelques mots sur les composés de ce genre, parce qu' i ls 

vont nous fournir l'occasion d'examiner quelle est l ' in

fluence de la quanti té de B sur la capacité de saturation des 

diamérides. Remarquons d'abord que les composés ne peu

vent se former qu'à une condi t ion, c'est que l 'un des deux 

B soit un alcaloïde, l 'autre B pouvant être soit un atome 

du même alcaloïde ou d'un alcaloïde différent, soit u n 

atome d'alcool, d 'aldéhyde, de carbure d 'hydrogène, etc. 

On va en comprendre aisément la raison. Si nous ôtons 

un B de cette formule , il nous restera un acide amidé . 

anilidé, alcoolidé, etc. = A " + B — A q . Puisque celui-ci 

est un acide monobasique, il pourra se combiner avec un 
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Acides. 

_ ( d ' a m m o n i u m . . . . ( A"-) - B — • A q ) 4 - A m m ; 
Sul famate j ... , ,, , . 

i d aniline ( A " 4 - B — Aq) 4 - An ; 
Sulfanilate de q u i n i n e ( A " 4 - B — A q ) -I- Q ; 

Su l fov ina te d ' a m m o n i u m . . . . ( A"-f- B — A q ) ^ 

Su l fophénate d ' a m m o n i u m . . . ( A " 4 - B — A q ) ) ' 

dans lesquels le premier B est un alcaloïde, un alcool, un 

carbure d'hydrogène, tandis que le second B est nécessai

rement un alcaloïde. 

Nous avons une remarque assez intéressante à faire ici. 

Prenons le cas où B 2 représente deux alcaloïdes différents; 

il est évident que l'on pourra obtenir , suivant la manière 

dont se fera la prépara t ion , deux sels différents, mais iso

mères . Supposons que B et B' soient de l 'ammoniaque et 

de l 'aniline : dans un cas, avec l'acide sulfaniique et l ' ani 

l ine, on obtiendra du sulfamate d'aniline = (A"4 -B —Aq) 

-t- B 'an i l . ; dans l ' au t re , avec l'acide sulfanilique, on aura 

du sulfanilate d 'ammoniaque = (A" 4 - B ' — Aq) 4 - B am

moniaque. Néanmoins, il est certain que ces deux sels diffé

r en t s , en perdant Aq l 'un et l ' aut re , donneront un seul et 

même corps A " 4 - BB '—Aq s : par conséquent, la diamide 

obtenue avec l'acide sulfovinique et l 'aniline sera identique 

à celle que donneront l'acide sulfanilique et l'alcool. 

Arrivons à l'influence qu'exerce la quantité de B. D'a

près ma règle, la quanti té de B ne devrait exercer au

cune influence sur la capacité de sa tura t ion, et cependant 

A " 4 - B — A q e s t u n acide, et A " 4 - B 2 — Aq est un sel neu

t re . Mais tout cela est parfaitement juste, et il n'y a aucune 

contradiction entre la règle et l 'expérience. 

Que signifient ces mots : la capacité de saturation de 

second B , mais à condition que ce second B soil un alca

loïde , et non un alcool ou un carbure d'hydrogène, puis

que ces derniers ne se combinent pas avec les acides. On 

aura donc des sels comme les suivants : 
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( i ) La poudre blanche que Ton obtient en condensant les vapeurs.de 
l'acide cyanurique dans le gaz ammoniac n'est peut-être qu 'un mélange 
de carbamide et d 'nrée , la première pouvant se transformer isomérique-
ment dans la seconde. Voyez, un peu plus bas , les diamides alcalines. 

2 0 

l'acide acétique est égale à l 'uni té ? Ils veulent dire que 

l'acide acétique est un sel d'hydrogène qui peut échanger 

i atome d'hydrogène contre i atome d 'ammonium, de po

tassium, de cuivre, de z inc ,e tc . ; par conséquent, l 'acétate 

d'ammonium a aussi une capacité de saturation égale à 

l 'unité, puisqu'i l peut échanger i atome d 'ammonium 

contre i atome de potass ium, de cuivre, de zinc et même 

d'hydrogène. Il ne faut donc pas dire : la capacité des atu-

ration de l'acide sulfurique est égale à deux , mais la ca

pacité de saturation de tous les sulfates est égale à deus . 

Inutile d'insister là-dessus. 

Les dialèsides A" 4 - B — Aq 8 peuvent être considérées 

comme des acides monobasiques privés d 'un atome d'eau ; 

par conséquent, elles doivent être, et elles le sont en effet. 

Cependant quelques-unes d'entre elles sont susceptibles d'é

changer de l 'hydrogène contre certains métaux (succini-

mide, phtal imide, etc .) , sans que pour cela on puisse les 

considérer comme des acides, excepté l'acide cyanique ou 

la carbaléside. 

Mais quel singulier acide que ce corps ! Remarquons 

d'abord que, comme l'acide cyanhydrique, il appartient, à 

la première série, ensuite qu'i l ne forme pas fi) avec l 'am

moniaque de cyanate d ' ammonium; q u e , avec les alcools, 

il donne, non des éthers cyaniques , mais des éthers allo-

phaniques ; enfin que les cyanates forment des composés 

que l'on considère comme les véritables éthers cyaniques, 

et qui ne sont , suivant m o i , que des carbimides ou les 

carbalésides de la méthylamine, de l 'éthylamine, etc. Eu-

Gn l'acide cyanique , au lieu de former des sels avec les 

alcaloïdes , donne des urées ou des diamides. Ainsi les 
anomalies que nous rencontrons de temps à autre présen-
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tent toujours quelque chose de si singulier, qu ' i l nous est 

permis de douter si elles sont réelles ou non. 

On ne connaît qu 'une seule dialéside alcoolique, c'est le 

produi t qui se forme quand on traite l 'éther succinique 

par le potassium. 

Je ne dois pas oublier de citer ici un composé bien re

marquable , et le seul de ce genre que nous offre la chi

mie organique , je veux parler du cholestrophane. On sait 

qu' i l existe des sels doubles à deux acides différents, comme 

le nitrophosphate de plomb et les silicoboratcs. Le cho

lestrophane correspondrait à un sel double à deux acides ; 

du moins, je le considère comme une combinaison d'oxalé-

side et de carbaléside : 

( C ' O ' U ' - r - I F N — Aq') -+-

( C O H 2 + H 3 N — A q 2 ) ; 

aussi se décomposc-t-il facilement en acides carbonique , 

oxalique et en ammoniaque. 

Les diamides A" -f- IV2 •— Aq 2 forment une classe assez 

nombreuse et variée. Les acides bibasiques donnent des 

sels acides, des sels neutres et des sels doubles. Les diamé-

racides correspondent aux sels acides , les diamides aux 

sels neutres ; on doit donc avoir aussi des diamides mixtes 

ou doubles correspondant aux sels doubles. Ces diamides 

mixtes sont de deux espèces; elles peuvent être formées 

soit par deux alcaloïdes , deux alcools , deux carbures d'hy

drogène, etc. , différents, soit par un alcaloïde et un alcool, 

un alcaloïde et un carbure d'hydrogène , etc. La classifi

cation suivante donnera une idée de leur variété : 
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' « . à a lcaloïdes A" 4 - B 3 — A q 2 ; 

„ . . , ) £ . à alcools A " 4 - L 3 — A q ' ; 
Diamidcs s i m p l e s . < , , ,„ , , . » ~, i , 

| c . a carbures d h y d r o g è n e . . . A -+- 1 / — A q ; 

d. e tc 

[ a. à d e u x alcaloïdes d i f férents . A " 4 - Bill) — A q 2 ; 

. . . J b . à deux a l coo l s d i f férents . . . A " + L - C — A q ' ; 
Intimides MIXTES.. < „ 

j e . à a lcaloïdes et à a l c o o l s . . . . A 4 - BL — A q ' . 

( d. etc 

C'es t d a n s l e s d i a m i d c s m i x t e s q u ' i l f a u t r a n g e r l ' o x a m é -

t h a n e , l ' u r é l h a n e , l e s u l f a m é t l i a n e , e t c . 

J e n e c r o i s p a s n é c e s s a i r e d e d o n n e r u n n o u v e a u s p é c i 

m e n d e s f o r m u l e s d u a l i s t i q u e s a p p l i q u é e s a u x d i a m i d e s , e t 

de m o n t r e r q u e , d ' a p r è s e l l e s , i l n o u s s e r a i t i m p o s s i b l e d e 

r a p p r o c h e r , c o m m e n o u s l e f a i s o n s , ' 

La sulfani l ide SO' II 2 4 - A n 3 — A q 2 

D u sulfate d'éthyle S0< H 2 4 - A l 2 — Aq' ; 

D e la su l fobenzide SO 1 H 3 4 - Bz 3 — A q 3 ; 

et du su l fomét hy lane SO' H 2 4 - A m Me — A q 3 . 

T o u t e s l e s a m i d e s s o n t n e u t r e s o u p l u t ô t n o n a c i d e s , 

et e l l e s d o i v e n t l ' ê t r e e n c o n s i d é r a n t q u e c e s o n t l e s a m i 

des s i m p l e s d e s a c i d e s a m i d é s , a l c o o l i d é s , e t c . N é a n m o i n s 

q u e l q u e s - u n e s d ' e n t r e e l l e s s o n t s u s c e p t i b l e s d e s e c o m 

b i n e r i n d i f f é r e m m e n t a v e c l e s a c i d e s , l e s o x y d e s e t l e s 

sels ; t e l l e e s t p a r e x e m p l e l ' a s p a r a g i n e . 

T r o i s r e m a r q u e s a s s e z c u r i e u s e s s o n t à f a i r e s u r c e s 

c o m p o s é s : 

i ° . L e s a l c a l o ï d e s n e s e r e n c o n t r e n t j a m a i s p a r m i l e s 

d i a m é r i d e s , e x c e p t é p a r m i q u e l q u e s d i a m i d e s . 

2". C e s d e r n i è r e s s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é p r o u v e r d e u x 

m o d i f i c a t i o n s i s o m é r i q u e s : d a n s u n c a s e l l e s s o n t n e u t r e s , 

d a n s l ' a u t r e a l c a l i n e s ( 1 ) . 

(1) IVautres hydrodiamérides, mais obtenues sans acides, se présentent, 
aussi avec deux modifications : tetles sont l 'hydrobenzamide et l 'amarine, 
î'tîvdrobenzamide nitrée et l'amarine. n i t rée , la furfnramide et la furfuri/u?. 

20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3o8 ) 

3 U . Les diamidcs alcalines n'ont encore été rencontrées 

que parmi les carbamides. 

Ainsi l 'on connaît : 

La carbamide et l 'urée ; 

La flavine et la carbani l ide; 

La carbamide anilammonique neutre et alcaline ; 

Le mélam et la mélamine (i). 

Les carbamides méthylaminique , é thylaminique, aniy-

laminique , métbylé tbylaminique, e t c . , sont alcalines. 

La sinamine? la tbiosinamine et la sinapoline ne sont, 

suivant m o i , que les carbamides d'un nouvel alcali [voj. 
les tableaux ). 

L'alcalinité de ces carbamides nous porte naturelle

ment à demander s i , parmi les alcalis naturels comme la 

quinine , il n 'y en a aucun qui puisse être considéré 

comme une carbamide, et offrir par conséquent une chance 

d'être préparé artificiellement. 

A l 'exception de la sarcosine, tous ont une composition 

telle , que cette supposition est inadmissible , même en 

accordant que quelques-uns de ces alcalis soient des car

bamides mixtes à deux alcalis différents, ou à un alcali et 

un alcool. Quant à la sarcosine , on pourrai t la regarder 

comme un carbamide mixte de méthol et de méthylamine. 

Les diélisides h!1 4 - H" — Aq 3 sont peu connues et peu 

nombreuses. 

Je citerai les suivantes : 

( i ) Ces deux corps ne sont pas des diamides, mais des triamides cyanu-
r iques . Néanmoins ils offrent encore ceci de remarquable , c'est qu'on 
peut les considérer comme des espèces d'amides de l'acide carbonique, 
= 3 ( C O s I I ' + 2 l I ' N - 3 A q ) . 
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La cyanamide CO" H 3 4 - 2 M' N — A q ' ; 

C 3 F T N i 

La s inamine ( 1 ) CO 3 H 3 + R , N — Aq»; 

Le produit de la disti l lation du sulfo-

cyanure de b e n z o ï i e ( 2 ) CO 1 H 2 + 2 C ; H ; N — Aq- ; 

Le produit de l 'act ion de l 'alcool sur 

le su l focyanure de benzoï le {1 ). . CO 3 H 2 + £ 3 j j c ç i i — ^ ' 

Une des c o m b i n a i s o n s du c y a n o g è n e 

avec l ' h y d r o g è n e sulfuré ( 3 ) C'O 1 H 2 -f- 2 I I 3 N — A q 3 . 
Oxalique. 

L e s dièmonides A " + B ! — A q ' n ' o n t j u s q u ' à c e j o u r 

q u ' u n s e u l r e p r é s e n t a n t , c ' e s t l e c y a n o g è n e o u l ' o x a l é m o n . 

DlAlvIÊRfnES n E S ACIDES TIUBASIQIJES. 

J e m ' a r r ê t e r a i f o r t p e u s u r c e s c o m p o s é s d o n t o n n e c o n 

na î t q u ' u n p e t i t n o m b r e d ' e s p è c e s . L a b a n d e h o r i z o n t a l e 

CC oflYe t r o i s c a s e s r e m p l i e s p a r d e u x s e l s a m m o n i q u e e t 

b i a m m o n i q u e , e t p a r l e s e l n e u t r e t r i a m m o n i q u e . A c h a 

c u n d e c e s c o m p o s é s c o r r e s p o n d e n t d e s d i a m e n d e s . 

L e s diamèracides d e la f o r m e A'" 4 - B — A q d o i v e n t 

ê t r e b i b a s i q u e s . N o u s c i t e r o n s l e s a c i d e s p h o s p h o v i u i -

q u e e t s u l f o x i p h o s p h o v i n i q u e P O 4 H 3 - f - C ! H G 0 — A q e t 

P 0 3 S H 3 + C s H " 0 — A q . 

( 1 ] J'ai déjà placé la sinamine parmi des diamides. D'après la composition 
qu'on lui a t t r ibue, sa place doit être ici. Mais je ne puis m'empAcher de 
croire que la véritable sinamine est unediamide susceptible probablement de 
perdre, avec facilité, H 'O pour passer à l'état de diéliside, celle-ci pouvant , 
à son tour, facilement donner la diamide. 

{2) Voyez mes observations dans les tableaux, 
(3) Gay-I,ussac la représente par [\ CN - h 3H* S. C Jest en déterminant 

par la synthèse les volumes de cyanogène et d'hydrogène sulfuré qu'il est 
arrivé à celte formule; mais ce procédé ne pont être exact, car la combi
naison ne se fait qu'en présence de l'eau , qui dissout et détruit nécessaire
ment du cyanogène. Par l 'analyse des cristaux , je suis a r m é à la formule 
que je donne ; seulement il faut y remplacer l'oxygène par du soufre. 
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Devons-nous donner ici l 'ammélide et l'acide sulfhydro-

melionique? Ces deux composés, du même type, sont for

més d'après les équations 

C 3 II 3 № 0 + H 3 N — H 2 O , 

C 3 H S N 3 S ' + H 3 N — H 2 S , . 

et devraient être hibasiques, tandis qu'i ls sont simplement 

monobasiques. Mais nous est-il permis de comparer les 

diamérides de l'acide cyanur ique , acide qui est déjà une 

amide très-complexe, aux diamérides des acides simples? 

Composés de la forme A"1 -f- B — A q 2 . — E n considérant 

que les acides précédents A'1' - f-B — Aq sont bibasiques, 

on devrait en conclure que, comme tous les acides bibasi

ques , ils doivent perdre leur capacité de saturation en 

perdant H 2 0 . Au con t ra i re , d'après la formule de 

MM. Gerhardt et Strecker, ils devraient être monobasi

ques. On ne connaît qu 'un seul composé de ce genre, c'est 

l'acide citromonanilique qui sature un atome d'argent ou 

d'aniline. 

S'il en était a in s i , le sel d'aniline de cet acide, soit 

(A ' / / - i -B — Aq 2 ) -f- B, aurait la même composition que 

l'acide citrobianilique A'" -f- B 2 — Aq 2 , qu 'on ne connaît 

pas encore. Il me semble qu'i l y a une objection à faire 

sur les résultats précédents , objection très-grave, et qu i , 

dans beaucoup d'autres cas, peut nous jeter dans un grand 

embarras . 

L'acide phosphorique t r ibas ique , en perdant de l 'eau, 

donne naissance aux acides pyro-méta . . . phosphoriques. 

Admettons que ses sels ammoniacaux puissent donner d i 

rectement des amides par l'action de la chaleur , on pour

rai t donc obtenir avec le phosphate acide V" -f- Am -—-Aq 

un acide phosphamique bibasique. Mais comme l'acide 

phosphorique, en perdant 1P O, passe à l'état d'acide m é -

taphosphorique, il pourrai t aussi se faire que le phosphate 

acide d 'ammoniaque, en perdant IL O. passât à l'état di' 
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métaphosphale neutre d 'ammonium isomère de l'acide 

phosphamique, et dont l 'équation devrait se noter ainsi 

= P ' + A m . Alors notre règle paraîtrait être ici en dé

faut, et n'y serait pas en réalité. Le raisonnement que je 

viens de faire sur l'acide phosphorique peut s'appliquer à 

l'acide citrique , qui est aussi tribasique. On sait que cet 

acide, en perdant H 2 0 , donne de l'acide aconitique, qui est 

encore t r ibasique. Admettons pour un instant que l'acide 

citromonanilique A'" + B — Aq 2 ait été préparé à l'aide 

de l'acide aconit ique: voici alors quelle serait sa formule : 

A"'con. + B — A q , 

et il devrait être bibasique. 

L'expérience semble être contraire à cette manière de 

voir, car M. Pébal a obtenu avec cet acide un sel d 'ar

gent et un sel d 'aniline monobasiques, et il en a conclu 

que l'acide citromonanilique est un acide monobasique. 

Mais cette conclusion est évidemment p rématurée , car 

pour décider si l'acide phosphorique, par exemple, est 

monobasique o u t r ibas ique , il ne suffit pas de faire le 

phosphate mono-argentique ou mono-ammonïque , i l faut 

encore voir si l 'on peut obtenir des sels b i et t r iargen-

tiques. Or , M. Pébal a obtenu avec l'acide citromona

nilique un autre sel d'argent qui est b ibasique, mais qui 

renferme en outre i atome d 'eau, de sorte q u ' o n pou r 

ra i t le considérer c o m m e un citromonanilate bibasique 

appartenant à l a formule A'"-h B — Aq. En conséquence, 

M. Pébal l'a décomposé par l 'acide chlorhydrique p o u r 

essayer d'obtenir l 'acide A '"-f- l<—-Aq: mais comme, 

par l 'évaporalion , il ne s'est déposé que de l'acide 

A'" -f- B — Aq 2 , il en conclut que le sel Liargentique est 

un sel monobasique avec excès de base. 

On aurait donc : 

Acide c i t r o m o n a n i l i q u e . . C 2 H 1 1 0" N ; 

Sel neutre d 'argent . . . . C 1 2 I I 1 2 Ag 0': JN , 

Sel hydiol>. .s ique. . . . C ' 2 H ' A g O \ 4- Il VgO 
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Mais les sels basiques d'argent sont trop rares pour 

qu'on puisse accepter un tel résultat sans une double et 
une triple preuve, et l 'on est conduit à demander si ce 
sel ne renfermerait pas i atome d 'eau, ou bien encore 
s'il n 'y aurait pas une er reur dans l 'analyse. Alors sa for
mule deviendrait 

C " H " A g ? 0 6 N •+ № 0 ? 

Ce que je viens de dire suppose qu'on aurai t p r é p a i e l 'a

cide citromonanilique avec l'acide aconitique, ce qui n'est 

pas ; mais M. Pébal ayant préparé son acide en chauffant 

le citrate acide d'aniline à i5o degrés , ne serait-il pas pos

sible que l'acide citrique fût passé à l 'état d'acide aconiti

que, ou, si l'on veut, à l 'état d'acide aconito-monanilique ? 

Il faudrait donc voir si ce dernier composé régénère l'acide 

aconitique ou l'acide n i t r ique . Q u o i q u ' i l en soit, le casier 

que je donne servira à contrôler nos règles, et à voir si 

elles sont conformes ou non à l 'expérience. 

Les triazilides A"'-r-B — Aq 3 n 'ont jusqu'à ce jour 

qu 'un seul représentant , c'est le phosphorazile ou la 

biphosphamide = P O ; H 3 - H H 3 R — A q 3 . On pourrait 

aussi le considérer comme le nitryîe métaphosphorique 

= P 0 3 H - r - I P N — Aq 2 . De là naissent des difficultés sur 

lesquelles je dirai un mot tout à l 'heure. 

Les composes de la forme A'"- t-B 2 — Aq sont des sels-

acides d ' ammonium, d'anil ine, e tc . , qui se rapportent aux 

acides A'"-(- B — Aq. Tel est par exemple le phosphovinate 

acide d 'ammonium. Un des deux B doit être un alcaloïde.. 

Les composes de la forme A'" -+- B 3 — Aq sont les sels 

neutres d ' ammonium, d 'ani l ine,e tc . ,qui se rapportent aux 

acides A " / - J

r B — Aq. Sur les B 3 , deux au moins doivent être 

des alcaloïdes. 

On peut donc dire que les trois formules 

A " ' + B — A q , 

A " ' + B ! — A q , 

A " ' + B - A < [ , 
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qui représentent l'acide, le sel acide et le sel neutre, ne sont 

que trois variétés d'un même type, malgré l 'apparence con

traire. 

Les composés de la forme A " ' - f - B 2 — Aq 5 doivent être 

des acides monobasiques. En effet, nous avons vu que 

A ' " + B — Aq représente un acide bibasique, et nous sa

vons que , si à un tel acide on ajoute B en retranchant Aq, 

il perd un de capacité de saturation. Ozi peut citer les aci

des phosphodivinique, arséniodivinique et l'acide cyanuro-

divinique. L 'amméline qui serait l 'acide cyanurodiamique 

est-elle alcaline , est-elle acide? on ne saurait trop le dire. 

Elle donne un sel d 'argent monobasique. 

Les composés de la forme A'"-+-B 3—-Aq 8 sont les sels 

ammoniques aniliques, etc. , des acides monobasiques p r é 

cédents; ils doivent par conséquent sur les B 3 renfermer au 

moins un alcaloïde. Tel serait le phosphodivinate d 'am

monium. 

Les t.rièlisides À" ' -+ -B a —Aq s doivent être neut res , car 

elles représentent les acidesmonobasiques (A'^-f-B 8 — A q s ) 

moins i atome d'eau. On n 'en connaît que deux exemples , 

c'est le phosphorélise ou la phosphamide et le citronélis-

anilique ou le citrobianil . 

Les triemonides A'"-f- B 2 — Aq* n'ont qu 'un seul repré

sentant, c'est le phosphorémon ou le phospham. 

Les triamides A"' + B 3 — A q 3 doivent être neu t res , 

puisqu'elles représentent les amides simples des acides 

monobasiques A'" H - B 2 — A q ' . Nous pouvons citer l 'é-

ther phosphorique , les éthers cyanur ïques , les éthers 

citriques, les éthers boriques B 0 3 I F - f - 3 C H ' O — A q 3 , 

F .O 3 H 3 + 3 C 2 H G O — Aq 3 , et la mélamine. 

Les triamides devront donner une très-grande variété de 

composés , car 131 représenteront soit 3 atomes d'un même 

alcali, d 'un même alcool, d 'un même carbure d 'hydro

gène, etc., ou 3 atomes de deux ou trois alcalis, alcools, etc., 
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différents, ou 3 atomes dont un d'alcaloïde , un d'alcool et 

un de carbure d'hydrogène. 

Je m'arrêterai ici un moment pour faire voir combien 

on est exposé à prendre des anomalies apparentes pour des 

anomalies réelles. L'acide citrique tribasique peut perdre 

i atome d'eau en se changeant en acide aconitique sans 

perdre sa capacité de saturation. Je suppose qu'en voulant 

faire le citralèse ou l 'anhydride de l'acide citramique , soit 

C i w + Am — Aq% on obtienne un acide bibasiqur ; il pour

rait se faire que celui-ci fû t , non une diaméride de l'acide 

c i t r ique , mais de l'acide aconi t ique; alors sa capacité de 

saturation suivrait la règle et se rapporterai t à la formule 

A'" -f- A m — A q . 

Aconitique. 

La même observation peut se faire sur certaines diamérides 

de l'acide phosphorique. 

DIAMÉRIDES DES ACIDES QTJADKIBASIQUES. 

La bande horizontale 1)D présente quatre sels ammonia

caux , et à chacune de ceux-ci correspondent quatre classes 

de diamérides. 

Les diamérides de la forme A ' " - f -B—i doivent être 

tribasiques. Je n 'en puis citer qu 'un exemple, c'est l'acide 

azophosphoriquede M. Gladstone, ou mieux l'acide pyro-

phosphamique = V'1 O 7 H 4 -f- I I 3 A — Aq. Il est vrai que 

M. Gladstone lui at tr ibue une formule tout à fait diffé

ren te , mais elle est inadmissible (voy. mes observations 

dans les tableaux). 

Les composés de la forme : 

A " " - l - B 3 - A q , 

A " " - f - B 3 — A q , 

A " " + B" — A q , 

sonlles trois sclsd'amnionium, d 'anil ine,etc. , de l'acide tri 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 i 5 ) 

basique précédent. On devra obtenir avec l'acide pyrophos-

phamique : 

A c i d e ( Ph B ) H 3 ; 

G 1 - , ( ( P h B ) H ' B ; 
S c l a C " l e j ( P h B ) H B ' ; 

Sel neutre (PhB) B 3 . 

Un des B peut être un alcool, u n alcaloïde, un carbure 

d'hydrogène, etc. C'est, si l 'on veut, leB dissimulé ou copule, 

mais il faut que les autres B soient des alcaloïdes. On voit 

que , quelle que soit la quanti té de B , ces quatre composés 

appartiennent au même type et ont la même capacité de sa

turation. 

Les diaméracides de la forme A""-t-B !—Aq 8 doivent être 

bibasiques; car s i , à l'acide précédent A w / + B — Aq t r i -

basique on ajoute un B en retranchant Aq, il devient biba-

sique. On connaît un composé de ce genre , c'est l'acide b i -

azophospborique ou mieux l'acide pyrophosphodiamique. 

M. Gladstone lui a t t r ibue, il est v ra i , une autre formule , 

mais il est impossible de l'accepter (voj. mes observations 

dans les tableaux). 

Les composés de la forme 

A""+ B 3 — Aq% 

A " " + B 1 — A q 3 , 

sont les deux sels acide et neutre de l'acide précédent. 

Les diaméracides de la forme A"'7 - f - B 3 — Aq 3 doivent 

être monobasiques, parce que l'acide précédent, en perdant 

Aqet en gagnant B, doit perdre aussi un de capacité de sa

turation. Je n 'en connais pas d'exemple. 

Les télramides A""-H B1—• Aq 4 , pouvant être considérées 

comme les amides simples des acides A'"' -f- B 3 — Aq 3 , doi

vent être neutres. On ne connaît jusqu'ici que l 'éther sili-

cique ou la silicamidc étholique = Si 2 0'*IL H - 4 C 2 LLO 

— 4 Aq = 'i. volumes. 
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COMBINAISONS HORS D U CASIER. 

Je ne connais qu 'un très-petit nombre de d iamendes qui 

n 'entrent pas dans le casier. On peut distinguer deux genres 

principaux : 

Les diamèracides de la forme 2 A"-f- B — A q s , dont la ca

pacité de saturation doit être égale à deux. Pour le démon

t re r , voici conment il faut opérer: 

P r e m i e r t emps . . . A"-f- B — Aq = A , ' ; 

D e u x i è m e t e m p s . . A"-f- „ 1 / — Aq = a". 

Je citerai l'acide disulfamique du sulfammon de M. Jac-

quelain , l'acide th ionapht ique , l'acide éthionique et peut-

être le sulfate de carbyle de Magnus (1), la doppeltsul-

(1) M. Regnault donna d'abord à ce composé la formule 

S O ' . C H*. 

Plus tard , M. Magnus proposa celle-ci : 

2 SO% C H*. 

II nie semble que l 'une et l 'autre sont possibles \ cela dépend du mode de 
préparat ion. Ainsi, avec l'acide sulfurique anhydre et l 'ammoniaque, on 
obtient tantôt SO 3 , H E N ' (Rose) , tantôt 2 SO', H 8 N 1 (M. Jacquelain donne 
une autre formule) ; avec la naphta l ine , on a soit SO 3 , IVp, soit 3 SO 1, Np. 

I.e sulfate de carbyle de Magnus absorbe l'eau en donnant de l'acide 
isélhionique bibasique = 2 SO* H 1 ^ - C a H 4 , La règle de capacité de satura
tion paraît être ici réellement en défaut; car l 'acide sulfurique, en s'unis-
sant sans perte d'eau à C ' H ' , aurait dû conserver 4 Je capacité de satu
ration. Cependant il n'y a pas d'anomalie : il s'est fait une métamorphose, 
car nous n'avons plus afïaire ici à une combinaison de l 'éthérénc C 'H' , mais' 
a une combinaison de l'alcool (C a H*4- II* O) . En conséquence , il faut ccriie 
l 'équation ainsi : 

1 SO' II* -+- C* H 3 O — 2 Aq = éthionique bibasique. 

On doit avoir : 

Combinaison de [{egnault : 

Acide sulféthénique. . . . SO'U 5 )-C""H* — Aq, mouobasique. 

Acide sulfoviniqiie SO*H= + C ' J l ' O — Aq. » 

Combinaison de Magnus : 

Acide disulfcthéniquc , 2 S O ' I l ! + C : H" — Aq', hibas. 
Acide éthionique ou acide disulfovinique . . 3SO'H^H-C5II6O — Aq 1. n 

L'acide de Magnus se métamorphose eu acide éthionique, celui de 
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fœthyl-schwcfelsjcure (i) et l'acide téréplitalique ou dicar-

benzidique ( i w V p o u r tous ces composés mes observations 

dans les tableaux). 

Diaméracides de la forme 2 A"-+- B 2 — Aq 3 — ? . Je pense 

que les acides é ry thr ique , gyrophorique, usnique et éver-

nique rentrent dans cette catégorie. On pourrai t encore 

les considérer comme les acides anhydres des acides mono

basiques érythri l inique , éverninique , etc. [voir mes ob 

servations aux tableaux). 

CASIER S U P P L É M E N T A I R E COMPREiVAjVT LES P R O D U I T S DE 

L'ACTION DES ACIDES LES UÏÏS SUR LES A U T R E S . 

Ecartons d'abord les produits de l'acide ni tr ique qui s'ob

tiennent par les réactions suivantes : 

A ' - t- a ' — A q , 

2 A ' + a'— A q 2 , 

3 A ' - f - a ' — A q 3 , 

4 A ' + a ' — A q 1 

La capacité de saturation de tous ces produits est la 

même , c'est-à-dire précisément égale à celle de l'acide A ' 

employé. Nous les avons tous considérés (substitutions n i -

trées) comme des A' ni t ré , b i , tri et quadrini trés . 

Ecartons encore les produits de l'action de l'acide n i 

trique sur les acides bibasiques : 

A'+ a"— A q , 

2 A'- t - a"— A q 2 , 

3 A ' + a " - A q 3 ; 

la capacité de A" reste invariable. On obtient ainsi A" n i t ré , 

b i , t r i , quadr in i t ré . 

Regnault donnerait-il de l'acide sulfovinique ou un isomère? Iiniin, que 
l'on me pardonne cette supposit ion, l 'un des isomères de l'acide S U H ' O Y Ï -

nique ne serait-il pas l'acide sull'éthcnique ? 
( 1 ) Voyez la série C 5 acides é lhionique, disulfit-étholique, etc. 
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Composés de la jointe A' 4 - a' — Aq et même de la forme 

A ' - f -A ' -—Aq. — Excepté certains produits de l'acide ni

t r ique, je n 'eu connais pas qui proviennent de faction de 

deux acides monobasiques l 'un sur l 'autre . Mais il existe 

un assez grand nombre de composes , qui s 'obtiennent par 

différents procédés, et qu 'on peut considérer comme pro

venant de l 'action de deux acides monobasiques l 'un sur 

l 'autre. Ces composés, mis en présence de l 'eau , se dédou

blent en régénérant les deux acides qui ont servi , par sup

position , à les former : tels sont, par exemple, les produits 

de l 'action du chlorure de benzoïle sur différents acides 

monobasiques, et sur l'acide benzoïque lui-même. Dans ce 

dernier cas, on obtient l'acide benzoïque anhydre , produit 

complexe , véritable diaméride , qui est de même nature que 

les benzoates acétylîque, butyri l ique , etc. 

On a, pour les acides anhydres monobasiques. . A ' 4 - A ' — A q ; 

fit pour les acides anhydres à deux acides différ. A ' 4 - a' — A q . 

Si l'on pouvait encore appliquer la règle de contrôle à des 

composés de ce genre, ceux-ci devraient être monobasiques; 

mais on ne peut pas dire s'ils sont acides ou non , car, quand 

on les met en présence des bases, ils se décomposent, en 

régénérant les deux acides qui ont servi à les former. 

Coulposés de la forme A" + A ' — Aq. — I l s doivent 

être bibasiques. Je citerai les acides sulfacétique et sulfo-

benzoïque. On pourrai t peut-être y joindre l'acide comé-

11 i que 
C c H" O 5 = CO 3 I I ' -f- C s H 1 O 3 — A q . 

Acide pyroméconiqne monobasique. 

Composés de la forme A" -f-a" — Aq. •—Ils doivent être 

tribasiques. Je citerai l 'aride sulfosuccinique, et même l'a-

cide aconitique, 

C s H c O s — CO 3
 I P 4 - C 5 N 6 O* — A q . 

Citraconique bibasique 

Composés de la forme 2 A" + a' — 2 . — En faisant la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 l y ; 

réaction e n deux temps , on voit qu'ils doivent être t r iba-

siques. C'est h peine si j 'oserais citer comme exemple l 'a

cide méconique 

V IV 0 — 2 CO 3 I F + C s II 1 O 3 — 2 A q . 

Acide p y r o m é c o n i q u e . 

On a 

Premier t emps . . . CO 1 H 1 - f - C s H ' 0 3 — Aq = C 6 I I ' O 5 ; 

Acide p y r o m é c o n . Ac ide c o m e n i q u e b ib 

Deuxième temps.. CO' IF 4 - C II' O 3 — Aq = C II' O'. 
Acide m é c o n i q u e t r ib . 

R É S U M É . 

Résumons maintenant les principales observations que 

nous avons faites sur notre casier : 

i ° . Aux équations semblables correspondent des corps 
analogues. C'est le résultat principal auquel nous avons 

voulu parvenir , en étudiant l 'action des corps les uns sur 

les autres. 

2 ° . Les diamérides correspondent toujours aux sels am
moniacaux placés dans les bandes horizontales A A , BB, 

C C , D D , etc. ; c'est ce qui explique pourquoi les cases à 

droite de l'escalier XY sont vides. 

3 ° . La qualité de 13 n'exerce que très-rarement une in
fluence sur la capacité de saturation des diamérides. 

4°. La quantité de B n'exerce aucune influence sur cette 
capacité. 

5°. Toutes les Jais que B dépasse Aq , c'est un sel d'am
monium (i) qui se forme. Dans ce cas, la différence entre 
B et Aq indique précisément la quantité d'ammoniaque qui 
esta l'état d'ammonium , dans le sel diamèridè. 

6°. Lorsque B représente un alcool, un carbure d'hy-

( i ) Pour plu-, de s i m p l i c i t é , j ' a p p l i q u e la p lupart du r a i s o n n e m e n t 

1 a m m o n i a q u e 
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drogènc, etc., jamais il ne dépasse Aq ; il lui est égal ou 
inférieur. 

7°. Dans les diaméracides, B est égal à Aq ; mais il doit 
toujours être inférieur au nombre qui représente la capa
cité de saturation de l'acide employé. Alors la capacité de 
saturation de l'acide diamèridè est égale à la différence 
qui existe entre ce nombre et celui des atomes de B. 

8°. Les sels d'ammonium des diaméracides sont sur la 
même ligne horizontale que ceux-ci. Il y a autant de sels 
(neutres , acides) qu'ily a de cases depuis l'acide diamèridè 
jusqu'à ï'escalier'XY. 

g0. Enfin, la composition de toutes les diamérides est 
telle, quon peut la représenter par un des sels d'ammo
nium des bandes A A , BB, etc . , moins de Veau. En consé

quence , 

Soit : 
R H H u n ac ide b ibas ique ; 

R H A m son sel ac ide ; 

R A m A m son sel neutre ; 

on peut représenter : 

L'acide d iamèr idè par R H A m - 1 ; 

Son sel « R A m A m - 1 ; 

L a dialés ide » R H A i t r ' ; 

L a d lamide » R A m - 1 A m - 1 ; 

L a dié l i s ide » R A m ~ ' A i i r ' ; 

L a d i é m o n i d e » R A n r ' A m - 1 . 

, Les s ignes— i , — 2 indiquent la quantité d'eau qu'il 

faudrait ajouter à la diamèridè pour régénérer le sel nor

mal neutre ou acide. 
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QUATRIÈME PARTIE. 

T H É O R I E ATOMIQUE. 

P R E M I È R E S E C T I O N . 

ARRANGEMENT DES ATOMES. — DES RADICAUX COMPOSÉS El DES 
TYPES. - THÉORIE DES RÉSIDUS. 

A R R A N G E M E N T DES ATOMES. 

Nous avous essayé de prouver , dans la première pan ie 

de cet ouvrage , que les atomes ne sont pas disposés dans 

les corps composés, comme le veut le dual isme, et nous 

avons fait voir l ' incompatibili té qui existe entre ce système 

et les équivalents que nous employons. 

Avant d'en proposer un a u t r e , nous devons d'abord nous 

poser cette question : Y a-t-il une prédisposition dans l 'ar

rangement des atomes d'où résultent les propriétés chi

miques des corps composés; e t , en supposant que cette pré

disposition existe, nous est-il permis de la connaître? ou 

bien, en cherchant quel est cet ar rangement , ne poursu i 

vons-nous pas une chimère , et les atomes ne seraient-ils 

pas, tout s implement , disposés d'une manière symétr ique, 

en rapport avec la forme cristalline? 

J'ai cherché les raisons qui ont engagé la grande majorité 

des chimistes à repousser cedernier système , e t j en ' a i guère 

trouvé que l 'argument suivant: c'est que dans ce cas on se

rait obligé de représenter la composition de l 'alun par cette 

formule I I 4 8 O 4 0 S* K A F , qui n'est propre qu'à jeter de la 

confusion dans l 'esprit. Remarquons qu'il ne s'agit pas ici 

de savoir si la formule brute de l 'alun nous cause plus ou 
ai 
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moins d'embarras , mais bien de savoir si les atomes y sont 

disposés de telle ou telle façon : quant à décider s'il ne con

vient pas mieux , pour l'étude et pour le soulagement delà 

mémoire , de diviser cette formule en deux ou en un plus 

grand nombre de par t ies , c'est une autre question sur la

quelle je me propose de revenir . En attendant, je vais essayer 

de faire prévaloir la proposition suivante : 

Ily a une prédisposition dans l'arrangement des atomes, 
qui nous permet de nous rendre compte des propriétés chi
miques de certains corps composés. 

Premier argument. — Lorsqu'on fait un mélange de sal

pêtre et de sucre et qu 'on le chauffe à l 'abri du contact de 

l ' a i r , il se produit une vive combustion ; on sait que celle-ci 

est due à la réaction des éléments qui constituent le groupe 

sucre sur les éléments du groupe salpêtre. 

Lorsqu'on chauffe, à l 'abri du contact de l ' a i r , certains 

corps purs et sans mélange, comme l'acide picr ique, la ni-

t ronaphtal ine , la nitrobenzide , e tc . , il se produit une com

bustion semblable à laprécédente. Comment expliquer cette 

combustion, dans ce cas-ci, puisqu'on n 'a pas employé deux 

corps différents capables de réagir l 'un sur l 'autre? 

Remarquons d'abord que tous ces composés s'obtiennent 

en trai tant certaines matières organiques par l'acide ni

trique ; qu'ils sont presque tous jaunes ou rougeâtres, 

comme les vapeurs ni t reuses; qu'ils cèdent très-facilement 

une certaine portion de leur oxygène à l 'hydrogène sulfuré 

ou à l'acide sulfureux, absolument comme le feraient les 

acides ni treux ou n i t r iques : remarquons enfin qu'ils sont 

tous azotés. 

N 'es t - i lpas tout naturel d'admettre que l'azote s'y trouve 

à l'état d'acide n i t r ique , ou n i t r eux , ou hyponi t r ique; que-

ces acides forment un groupe à par t dans les combinaisons 

détonantes, et que ce sont eux qui réagissent, pendant la 

combust ion, sur le reste des éléments de la matière orga

nique? IN'a-t-on pas , d 'un côté , le groupe qui correspond 
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viu salpêtre , et , de l 'autre , le groupe combustible qui cor

respond au sucre? 

11 est impossible d 'at tr ibuer la combustion seulement à la 

nature et au nombre des atomes qui sont en présence, car 

on connaît des milliers de corps qui ont une composition 

analogue, c'est-à-dire qui renferment du carbone , de l'oxy

gène , de l 'hydrogène et de l 'azote, mais q u i , n'ayant pas 

été obtenus sous Vinfluence de l'acide nitrique, ne déto

nent pas en vase clos. Il existe même deux composes, le 

nitrobenzoène et l'acide carbanil ique, qui ont exactement 

la même composition, et cependant celui qui a été obtenu 

par l'acide ni t r ique est le seul qui détone en vase clos 

quand on le chauffe. 

Cette simple détonation ne suffit pas pour nous apprendre 

si l'azote se trouve dans ces composés à l'état d'acide ni

trique, ni t reux ou hyponi t r ique; cependant nous pouvons 

restreindre nos suppositions. On met ISO 3 H en présence 

deC G I I 6 , et B 7 0 se sépare: tout l'oxvgène de l'eau est fourni 

par l'acide n i t r ique , et une partie de l 'hydrogène est néces

sairement fournie par la benzine : reste à savoir si l'acide 

nitrique n'a pas donné le reste. Dans un cas nous aurions 

les deux groupes I I 0 5 N -+- C 6 H ? ; dans le second, les deux 

groupes N O 8 -+- C 6 I I 5 . Peu importe du reste l 'arrangement 

de ces deux groupes l 'un par rapport à l 'autre. Nous reje

tons le premier cas , par certaines raisons déduites de l'iso-

morphisme et de l 'analogie qui existe entre les corps non 

nitrés et leurs dérivés nitrés ( n o y . pour plus de dévelop

pement les substitutions nitrées). Dans le second cas, nous 

pourrions encore demander si l 'un des deux atomes d'oxy

gène seulement ne serait pas combiné avec l'azote pour en 

faire du deutoxyde, auquel il faudrait attribuer la propriété 

comburante. Cette supposition est inadmissible, parce que 

l'hydrogène sulfuré s'empare de ces deux atomes d'oxygène 

et que nous savons, d'un autre côté, qu' i l n 'agit pas sur 

l'oxvgène des matières organiques, si ce n'est dans quelques 
2 1 . 
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cas très-ra res , pour opérer alors une substitution du souii.e 

à l 'oxygène, ce qui n 'arr ive jamais avec les composés dé

tonants. 

En résumé, nous sommes convaincu que les composés 

nitrés renferment un groupe n i t r ique , et il nous parait 

très-probable que ce groupe représente les vapeurs rouges. 

Deuxième argument. — Voici une liste de différents 

corps : 

i". C" I I 2 0 N O 3 CI; 

2". C ' i r ' N ' O 1 ; 
3° . C l 8 H 2 , N O s ; 

4". C 3 < H " f J 2 0 ; S ; 

5 ° . C , s H : 3 N O s ; 

6 ° . C 2 3 H S 2 N < 0 ' ° . 

Leur composit ion, comme on le voit , présente de très-

grandes différences. Cependant , soumis à l 'action d'un môme 

agent , de l 'ammoniaque par exemple, tous se transfor

ment en un produit part icul ier qui renferme C I L ' I N O 3 ; 

tous , ainsi que ce dernier , donnent avec le bicblorure de 

platine le même composé C 1 7 I P ° I \ 0 3 C P P t ; tous agissent 

sur l 'économie animale d'une manière toute spéciale et 

très-caractéristique, ce sont des poisons très-violents; tous 

exercent une action sur la lumière polarisée. 

On l'a déjà deviné, ces corps sont des sels d'un alcaloïde 

qui est la morphine . Comment pourrai t-on concevoir que 

des corps , si différents par leur composition, aient tant de 

propriétés communes , s'ils ne renfermaient pas un même 

groupe auquel ils doivent ces propriétés? Si cela n'était pas, 

pourquoi le cinquième sel, qui est l 'acétate, donnerait-il 

p a r l a potasse, de la morph ine , plutôt que cent autres al

calis , et de l'acide acétique, plutôt que des acides formique, 

bu ty r ique , carbonique et cent autres acides? Il a été fait, 

il est vrai , avec de la morphine et de l'acide acétique; mais 

si les atomes de ces deux corps se sont mêlés , il n 'y a plus 

dans l'acétate ni morphine ni acide acétique , et par con-
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scquetit la pu La h se pourra i t , aul ieu de niorpliine, eu séparer 

Je l 'ammoniaque, de la mélhylamine ou de l 'ani l ine, etc. 

Or, c'est ce qui n 'arr ive pa s , et il y a p lu s , c'est que cela 

n'arrive pas davantage pour les autres sels. 

S'il n'y avait dans ces sels aucune prédisposition dans les 

atomes, pourquoi le sixième, fait avec l'acide picrique , 

serait-il jaune comme cet acide; pourquoi détonerai t- i l , 

comme lu i , en vase clos ; pourquoi , sous l'influence de la 

potasse, se scinderait-il en un acide jaune et détonant et en 

un alcaloïde incolore , plutôt qu'en acide incolore et en un 

alcaloïde jaune et détonant? 

Tout ceci ne prouve pas que les sels précédents renfer

ment de là morph ine , que l 'hydroclilorate, par exemple , 

soit plutôt C1H 4- C 1 7 I I " N 0 3 que Cl + C 1 7 H 5 0 N O 3 ou 

C11I+ H, C 1 7 H 1 8 K O 3 ou (C l -f- l l* i \ ) C 1 7 H 1 6 0% etc. 

Mais il est évident que tous renferment un groupe morph i -

quc (soit de la morphine, soit du morph inum ou une amide 

morphique) auquel ils doivent leurs propriétés. S'il en était 

autrement, on ne concevrait pas pourquoi le premier sel 

ne serait pas un fébrifuge, le deuxième un aliment très-

sain , le troisième u n poison très-violent , le quatrième un 

corps indifférent, etc. 

On traite l 'aniline pa r l e s réactifs les plus divers , on en 

fait des sels, des ani les , des anilides, des acides anilidés, 

de la mélaniline , de la cyani l ine, de la dicyanomélaniline ; 

on traite chacun de ces composés par l 'ammoniaque , la po

tasse, la chaleur , les acides,- enfin, après avoir métamor

phosé cette aniline de mille manières , on est toujours maître 

de la faire réappara î t re , comme s i , dans toutes ses méta

morphoses et même en perdant quelques-uns des éléments 

qui la constituent, elle avait conservé son individualité. On 

sait que l 'ani l ine, soumise à l'action du chlore , donne de 

la triehloraiiiline. Eh b ien , que l'on soumette au même 

agent la plupart des composés anil iques, ceux mêmes qui 

ne renferment plus que de l 'aniline incomplète, comme 
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les anilides , alors on les verra tous se transformer en t r i -

chloraniline , comme s'ils renfermaient tous , sinon de l'a

n i l ine , au moins son tronc mut i lé . 

On combine u n acide; bibasique , le carbonique par 

exemple , à i équivalents d'alcool; l 'étber qui en ré

sulte peut se dédoubler en régénérant précisément les com

posés qui lui ont donné naissance. On pourra i t déjà en 

conclure que probablement il renferme trois groupes com

posés de C, C* etC*. Cette probabilité devient une certitude 

quand on examine les produits de décomposition de cet 

éther chloré. Soumis à l 'action de la cha leur ,de la potasse^ 

de l'alcool, du gaz ammoniac , il se décompose en produits 

divers qui .appart iennent , l 'un à la famille carbonique C, et 

les deux autres à la famille alcoolique C ! . Si l ' on ne voulait 

voir ici qu 'un effctdu hasard, ou des affinités, nous citerions 

les oxalates de méthyle perchloréet non chloré , les oxalates 

d'éthyle perchloré et non chloré qui se comportent de même, 

Les premiers donnent un produit qui corresponda l'acide 

oxalique C 8 , et deux autres produits qui correspondent à 

l 'alcool méthylique C. Les seconds donnent un produit qui 

correspond à l'acide oxalique C , et deux autres produits 

qui correspondent à l 'alcool C 8 . 

Les éthers succiniques bibasiques perchloré et non chloré, 

par la même raison doivent renfermer le carbone sous trois 

formes, sous celle d c C ' , dépendant de l'acide succinique, et 

deux fois sous celle de C 2 dépendant de l 'alcool; aussi, ces 

deux é thers , soumis à l'influence de la chaleur , de la po

tasse , de l 'alcool, du gaz ammoniac, se décomposent en un 

produit qui renferme C 4 , et en deux autres qui renferment 

C 8 . Il faut seulement remarquer que les produits C 4 chlorés 

(l'acide chlorazosuccique par exemple) sont peu stables 

et se décomposent facilement en un produit C 3 et en acide 

carbonique qui rendent la réaction anomale en apparence. 

J ' ignore quels sont les trois groupes qui existent dans l'é-

ther succinique, quelle est leur position , etc. Mais cer-
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tainementle carbone s'y trouve sous trois formes C k et Jeux 

fois C* :car, s'il en était autrement , il y aurait des milliers 

de chances à courir avant de tomber juste sur les réactions 

que nous offre cet étber. 

Troisième argument. — On ajoute u n seul équivalent 

d hydrogène à l ' indigo, à l ' isat ine, à l 'a l loxane, à la qu i -

none; ou un équivalent d'oxygène à l 'aldéhyde, à l 'hydrure 

debenzoïle , à l'acide d ia lur ique , à l'acide sulfureux; u n 

équivalent de chlore à l 'éthérène , à la naphtal ine ; on r e -

trancheun équivalent d'hydrogène à l 'hydroquinone, à l 'a l 

cool, à la benzoïne, etc.: à l ' instant, toutes les propriétés 

de l'indigo, de l 'aldéhyde, de l 'hydrure debenzoïle, de l'acide 

sulfureux, etc. , sont changées. Qu 'à tout autre corps com

posé on ajoute ou l 'on re t ranche, soit u n seul équivalent 

d'un corps simple, soit u n seul équivalent d 'un corps b i 

naire , on voit également cet autre corps composé perdre 

toutes ses propriétés. 

Il existe un certain corps qui peut s'ajouter à la plupart 

des composés , ou bien s'en retrancher, en i , 2, 3 , . . , , 10 et 

20 proport ions, sans altérer sensiblement leurs propriétés 

chimiques; je veux parler de l 'eau. 

En voyant , d 'un côté, qu'il n'est pas possible d'ajouter 

quelques millièmes d'hydrogène à l'indigo sans dénaturer 

complètement celui-ci , et. en voyant , de l ' au t r e , qu 'on 

peut ajouter à 100 parties de carbonate de soude, depuis 

i S jusqu'à a5o parties d 'eau, sans altérer sensiblement, ses 

propriétés chimiques, et cela à tel point que les chimistes 

sontpresque toujours obligés d 'avoirreronrs à l'analyse pour 

savoir s'ils ont entre les mains un carbonate à 1 ou à i5 

atomes d'eau; en voyant, dis-je, la grande différencede-pro-

priélés qui est amenée ]~>ar l 'addition ou la soustraction d'un 

seul atome d 'un corps simple, et le peu de différence qu 'a 

mène l 'addition ou la soustraction de 10 à i5 atomes d'eau, 

ouest naturellement conduit à voir, dans ce que l'on appelle 
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les sels hydratés, deux groupes principaux formés, l 'un par 

le sel, l 'autre par l 'eau. 

Que l'on n'aille pas croire que cette faible différence de 

propriétés t ient , non à la place particulière occupée par 

l 'eau, mais à une propriété spéciale attachée à ce corps; 

car nous allons voir q u e , à l ' instant où l 'eau s'ajoute à un 

composé sans y former u n groupe à p a r t , elle change com

plètement les propriétés de ce composé, comme si celui-ci 

se combinait avec du chlore , de l'oxygène ou de l'acide 

sulfurique. 

On sait que le cyanogène peut s 'unir à l 'eau en donnant 

de l 'oxalate d 'ammoniaque qui n'a aucun point de ressem

blance avec lui . Quoique ce dernier puisse se dédoubler en 

régénérant l'eau et le cyanogène, personne, que je sache, 

n'à encore été tenté de représenter l 'arrangement des atomes 

de cet oxalate par cette formule 

C J N 3 + 4 A q . 

Ajoutc- t-on à ce cyanogène hydraté un cinquième atome 

d 'eau; alors les propriétés du quinquihydrate ressemblent 

tout à fait à celles du quadrihydrate . Dans ces deux cas, 

l 'eau ne joue donc pas le môme rôle , et le cinquième 

atome doit former un groupe à part C ! N 2 H" O 4 + Aq, 

quel que soit du reste l 'arrangement des atomes dans l'oxa

late. 

L'anhydride sulfurique peut se combiner successivement 

à i , a , 3 , 4 v atomes d'eau. La première combinaison 

SO 3 -+- Aq ne ressemble en rien à l 'anhydride SO 3 , tandis 

qu'elle ressemble au plus haut degré aux termes S 0 3 - f - A q ' , 

A q s , Aq 4 , etc. Ains i , met-on de l 'ammoniaque avec l'anhy

dr ide , à l 'instant il se forme du sulfammon, tandis que, 

avecles termes SO s - f -Aq, Aq% Aq 3 , etc., on obtient constam

ment du sulfate d 'ammonium. IVcst-il pas tout naturel de 

considérer le premier terme comme une combinaison SO 'H 2 
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non hydratée , susceptible de former ensuite les hydrates 

S 0 4 H 2 ' - f - A q , A q a , Aq 3 ? 

Jusqu'à ce jour , l 'alloxane a été regardée comme un 

corps parfaitement neu t re , incapable de se combiner avec 

les bases et n 'ayant aucun rapport soit avec l'acide sulfu-

rique a n h y d r e , soit avec les acides dits hydratés. On dé

couvre aujourd'hui que cette al loxane, isomère de l'acide 
alloxanique, n'est autre chose que l 'anhydride alloxanique 

combiné avec i atome d'eau de cristallisation qui peut s'é

liminer entre ioo et i5o degrés. Si cette eau ne formait pas 

un groupe à p a r t , il ne serait pas possible de concevoir pour

quoi l'alloxane hydratée diffère de l'acide alloxanique. Sous 

certaines influences, l 'alloxane hydratée C* H 8 N a 0* -f- Aq 

absorbe, pour ainsi dire, son eau de cristal l isation, et se 

métamorphose alors en acide alloxanique dit hydraté . 

Puisque l'occasion se présente, je la saisis pour faire r e 

marquer de nouveau que les acides dits hydratés ne ren

ferment pas d 'eau; car, s'il en était au t rement , l'acide 

alloxanique C* IF № O 1 - r -H ! О serait identique à l 'alloxane 

monohvdratée. 

Quatrième argument. — J e m e b o r n e à renvoyerle lecteur 

au chapitre qui traite des substitutions chlorées, et à lui 

citer de nouveau le chlorhydrate de cinchonine b romée , 

isomère du bromhydrate de cinchonine chlorée, qui donne 

de l'acide chlorhydrique avec la potasse, tandis que son iso

mère donne de l'acide bromhydrique. Si ces atomes étaient 

arrangés d'après leur affinité et suivant la forme cristalline 

des corps composés, les deux sels que je viens de citer, de

vraient se comporter d 'unemanière identique aveclapotasse. 

L 'argument tiré des substitutions chlorées ne prouve 

pas , en général , qu'il y a des groupes divers dans les corps 

composés; car, s'il n'y avait aucune prédisposition dans 

l 'arrangement des atomes de l'acide n i t rophénique , il suf

firait d'admettre que , dans l'acide niirochlorophénique, l e " 

chlore est venu prendre la place de l 'hydrogène, pour cou-
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cevoir pourquoi ces deux acides se ressemblent. En tous 

cas , l 'argument prouve que les atomes ne sont pas disposés 

dans les corps chlorés, comme l ' indique le dualisme. 

Cinquième argument. —' On sait que l'acide tartrique 

exerce une action spéciale sur la lumière polarisée. On 

enlève plus ou moins d'eau à cet acide ; on le combine avec 

les bases, avec l'acide basique, avec l 'ani l ine; on en fait 

un éther, un acide vinique ou mélhyl ique, etc. , et tous 

ces composés exercent encore une action sur la lumière 

polarisée. Il faut donc que dans tous ceux-ci, il y ait 

quelque chose de c o m m u n , u n certain nombre d'atomes 

disposés suivant un même plan général , mais modifiable 

dans ses accessoires, et auquel on puisse at t r ibuer la pro

priété que possède l'ensemble d'agir sur la lumière polarisée. 

L'indigo est coloré en b l eu ; on lui ajoute i atome d'oxy

gène, d'hydrogène ; on lui fait échanger i et 2 atomes d>hy

drogène contre 1 et 2 atomes de chlore ou de brome. On 

combine tous ces composés avec de l ' eau, avec de l'acide 

sulfureux, de l 'acide hyponi trique ; on en fait de nom

breuses amides, des acides amidés, etc. Les cent composés 

qu 'on obtient ainsi sont tous colorés, les uns en rouge, 

o rangé , et les autres en j a u n e , violet , pourpre ou gris. 

Tous ces composés, soumis à l 'action violente de la potasse 

en fusion, de l'acide ni t r ique boui l lant , à l 'action pro

longée du chlore et du b rome, se détruisent , mais en 

donnant des produits qui appart iennent à une même fa

mille , à la famil lephénique; c'est de l 'aniline , de l'aniline 

chlorée ou bromée, des acides pheuiques n i t r é , brome, 

chloré et perchloré , ou bien du chloranil et du bromanil . 

Pourquoi cette coloration persistante dans les produits 

de métamorphose de l'indigo ; pourquoi cette transforma

tion constante en dérivés de la famille phénique? 

On ne saurait l ' a t t r ibuer à la nature des atomes qui 

constituent l'indigo et ses annexes , car tant d'autres corps 

ont une composition analogue; ni à leur nombre, car il est 
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extrêmement variable. Il ne nous reste plus qu 'une suppo

sition à faire, c'est d'admettre q u e , dans tous ces composés, 

il y a quelque chose de commun , un certain groupement 

d'atomes, auxquels ils doivent leurs propriétés communes. 

En m'appuyant sur les arguments précédents , je vais 

faire voir que nous sommes singulièrement avancés dans 

la question que nous agitons, quoique nous ne puissions 

peut-être pas citer u n seul corps dont l 'arrangement des 

atomes nous soit connu. 

Voici un certain composé C 2 S H 8 3 N ! 0 1 0 ; il n'existe pas 

encore, il est v ra i , mais tout le monde comprendra qu 'on 

peut le faire à l ' instant même , lui et cent autres corps ana

logues. Il représente un sel hydraté formé par l 'acide 

ni trophtalanil ique ni t ré et un alcaloïde, la méthylo-

éthylo-phénylamine nitrée. 

D'après le troisième argument , nous pouvons déjà le re

présenter pa r C 2 3 I I S Î ] \ 5 O 9 - f - H s O. Le deuxième nous 

conduit à y voir ensuite les deux groupes suivants ou à peu 

près : i° l'acide nitrophtalanil ique ni t ré C 1 i I I 9 N 3 O 1 ; 

2 ° l'alcaloïde C 9 H 1 2 ]N2 O 2 \ je dis à peu près , car il suffit 

de rappeler la théorie de l ' ammonium pour comprendre 

que l'alcaloïde peut se trouver, dans le sel, à l 'état d 'un 

corps analogue à l ' ammonium, à l 'amide, à l ' imide , etc. 

L'acide nitrophtalanil ique n i t r é , d'après le deuxième a r 

gument , renferme un groupe qui représente à peu près 

l'acide nitrophtalique, et un autre groupe qui renferme le 

reste des éléments, ou à peu p rè s , la nitranil ine. Chacun de 

ces corps, d'après le premier a rgument , renferme deux 

autres groupes, dont un ni t ré . L'alcaloïde lui -même est 

constitué au moins par trois groupes pr inc ipaux , le groupe 

méthylène ou méthyle , éthérène ou éthyle, et le n i t rophé-

nyle ou la ni t rani l ine. Enfin celle-ci, premier argument , 

renferme certainement un groupe ni t ré . 

TLien ne nous empêcherait de faire un sel encore plus 

compliqué, par exemple un nitrochlorophtal-anilatc nitro-
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brome d 'ammoniaque mè.lliylee, èlhylèe, amj lée et nitro-

iodophénylèe, hydraté. 

Nous pourr ions indiquer encore où est le chlore, où est 

le b rome, où est l'iode dans ce composé, et cependant nous 

ne pourrions pas dire quels sont positivement les groupes 

qui forment ce sel , ni exactement comment ces groupes 

sont disposés les uns par rapport aux autres. 

Ne pourrions-nous pas faire un sel double avec deux sels 

analogues au précédent , dont u n , par exemple , renferme

rait de la cinchonine bichlorée? 

Ne pourrions-nous p a s , à p r i o r i , dire : ce sel perdra de 

l'eau par la dessiccation: il sera j a u n e , détonant , il exer

cera une action sur la lumière polarisée -, on pourra le dé

composer en deux sels ; de l 'un de ceux-ci on retirera de la 

cinchonine bichlorée, de l 'autre un alcaloïde nitro-iodé; 

l 'hydrogène sulfuré le décomposera, etc. , etc. ? Certainement 

nous ne faisons pas ici des prédictions plus hasardées que si 

nous disions que le propionate de q u i n i n e , que l'on ne 

connaît pas encore , sera incolore , non détonant , fébrifuge, 

décomposable par la potasse en acide propionique et en 

qu in ine , etc. 

Eh b i en , s'il n 'y avait aucune prédisposition dans 

l 'arrangement des atomes du sel d o u b l e , il y aurait des 

milliards à par ier contre un que nos prévisions sur sa 

décomposition ne se réaliseraient pas. 

DES RADICAUX COMPOSÉS E T DES T Y P E S . 

Après avoir vu qu'il y a une prédisposition dans l 'ar ran

gement des atomes, il est tout naturel de chercher quelle 

est celte prédisposition, et s i , parmi nos divers systèmes, 

il en est un qui soit capable de nous la faire connaître avec 

plus ou moins de certi tude. En procédant par élimination, 

nous pouvons mettre le dualisme de côté, par les diverses 

raisons que nous avons exposées dans cet ouvrage, et parce 

qu'il est incompatible avec les équivalents que nous em-
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(1) On donne les noms d'alcalis et d'alcaloides aux composés analogues à 
l 'ammoniaque 3 et qui n 'ont cependant rien de commun avec les alcalis ; 

comme la potasse et la soude. Je propose de les désigner sous le nom 
tValcines, et les corps analogues à l 'ammonium ou au cacodyle sous te nom 
à'alcinyles ou d'alciniums. 

{'i) ( Airi£*G-ic> iransitio), sels qui se prêtent immédiatement à la double 
décomposition ordinai re , comme les sels de potassium ou de bariurn. 

ployons. D'autres systèmes se rapprochent trop du dualisme 

pour que nous ne les écartions pas par les mêmes raisons 

Il ne nous reste donc plus à examiner qu 'une seule 

théorie q u i , sans être dépendante du dualisme, pourrai t 

très-bien s'accorder avec l u i , je -veux parler de la théorie 

des radicaux composés. 

On donne le nom de radicaux à certains corps composés 

qui , n 'existant pas l ibres pour la p lupar t , seraient suscep

tibles dé jouer , dans les substances organiques, le rôle de 

corps simples. D'après cela, la chimie organique devien

drait la chimie des radicaux composés. Remarquons , en 

passant, que ces radicaux appart iennent tout autant à la 

chimie minérale qu'à la chimie organique, car l ' ammo

nium, le p la l inammonium, l 'u ranyle , le ferryle, l ' ant i -

monyle, le bioxyde d'azote, l'acide hypo-azotique, As 8 O % 

B V O 2 , sont , je l'ai déjà dit, des radicaux, au même 

titre que l 'é thyle , le métyle ou l'acétyle. 

Pour mieux examiner cette question, nous allons diviser 

provisoirement les radicaux en plusieurs classes, d'après 

les fonctions qu'ils remplissent : 

Dans la première nous mettrons les alcinyles ou les 

alciniums ( i ) q u i , comme l 'ammonium et le cacodyle, 

sont susceptibles de jouer le rôle des métaux , et donnent 

des sels diabasiques ( 2 ) . 

Dans la seconde, les basylides, qui ont une constitution 

analogue à celle de l 'uranyle. Les u n s , comme l 'uranyle , le 

ferryle et l 'ant imonyle, donnent des sels diabasiques; les 

autres , comme le nitryle JV O 4 , le nitrosyle N 2 O 8 , l 'arsé-
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nyle, leboryle, etc. , n 'en donnent pas. Ainsi, dans les ni troso-

ferrocyanures, le nitrosyle ne se laisse pas remplacer immé

diatement par u n autre radical simple ou composé. 

La troisième classe comprendra les méloyles (métal), ou 

les radicaux qui jouent encore le rôle des métaux , mais 

qui sont analogues à l'étbyle et qui ne donnent pas de sels 

diabasiques. 

Dans la dernière classe, nous mettrons les rhyzonylcs ou 

les radicaux analogues aux corps simples non métalliques . 

comme le cyanogène, le sulfocyanogène, le mellon , etc. 

„ , • I A lc iny les R a d i c a u x I •> 

d y d i m i q u e s IBasy les 

» e t Mctoyles 
d i o i q u e s . [ R h y z o n y l e s ; 

d iabas iques I . 
> P s e u d o - m é t a u x . 

non d iabas iques ) 

Alcinyles. — Je n 'ai pas à exposer ici les arguments 

trop connus qu'on fait valoir pour ou contre la théorie de 

l 'ammonium. Cependant je m'arrêterai sur le suivant , afin 

de faire voir combien les raisons que nous croyons les plus 

solides, en. ce qui concerne l 'arrangement des atomes, ont 

quelquefois peu de fondement. 

Il est impossible , disent quelques chimistes, d'adopter la 

théorie de l 'ammonium ; ce serait admettre que l 'ammo

niaque , ce corps qui cède si facilement son hydrogène au 

chlore, à l'oxygène et même au soufre, est cependant ca

pable d enlever l 'hydrogène à l'acide chlorhydrique pour 

former de l ' ammonium; et, de p lus , il faudrait encore ad

mettre (jue tous les alcaloïdes , comme la qu in ine , la mor

phine, e tc . , peuvent également enlever cet hydrogène, en 

donnant du qu inum , du morphum , etc. 

L 'argument , présenté de la sorte, a une certaine apparence 

de solidité, et je ne sache pas qu 'on y ait jamais répondu. 

J 'ai proposé , il y a quelques années , une nouvelle ma

nière d'envisager la constitution des sels d 'ammoniaque , de 
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C1 + K; 

, C1 + H ; 

. C1 + Cn -, 

Chlorure d ' h y d r o g è n e a m m o n i a c a l . . . C1 + 
II 

A m 

Chlorure de cu ivre a m m o n i a c a l . . . . , Cl 
Cu 

A m 

Ainsi l 'ammoniaque, pour former de l ' ammonium, n'a 

nul lement besoin d'enlever l 'hydrogène au chlore. 

D'après cette manière de disposer les atomes, il résulte 

que si l 'on regarde leur projection horizontale, on aper

cevra deux groupes Cl H 3 H et N ; tandis que si l'on examine 

la projection vert icale, on apercevra un autre arrangement 

Cl et H 4 N . Peut-on d i re , main tenant , que le sel ammoniac 

soit plutôt un sel d 'ammonium qu 'un sel d 'ammoniaque? 

Q u a n t a l ' ammonium, aucacodyle , au st ibéthyle,etc. , ce 

serait de l 'hydrogène, mais de l 'hydrogène modifié par 

l 'ammoniaque, la cacodine, la s t ibét ine, la quinine, etc. 

L'hydrogène, cn combinaison avec le chlore, est H ; l ibre , 

il devient I P . L'hydrogène ammoniacal, en combinaison 

est , H : l ibre , il devient fA" | • L'hydrogène cacodylique, 

cacodyle, de q u i n i n e , e tc . , qui est , pour ainsi d i re , un 

juste milieu entre la théorie de l ' ammonium et celle de 

l 'ammoniaque. 

Le chlorure hydrogène , disais-je , est analogue et même 

isomorphe avec le chlorure de potassium. Si l 'on met de 

l 'ammoniaque en présence de ce chlorure d'hydrogène, elle 

s'approchera de l 'hydrogène, se combinera avec l u i , mais 

sans le déranger de sa p lace , sans l 'enlever au chlore. On 

aura donc u n chlorure d'hydrogène ammoniacal qui con

servera l 'arrangement du chlorure d'hydrogène, sera iso

morphe avec lui et par conséquent avec le chlorure de p o 

tassium , et qui devra se noter ainsi : 
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en lonibinaison est ; l ib re , il devient (}}) : eu cfl'et 
Ce \ C c / 

= 2 volumes, et Lu + = 2 volumes. 
\ C c / Ce 

Il semble donc que tous les faits doivent s'accorder tout 

aussi bien avec une théorie qu'avec l 'autre. Cependant la 

composition des oxychlorures de cacodyle et de telluréthylc, 

celle de l'acide cacodylique, des acichlorides, acifluorides, 

cacodyliques,etc , aé té considérée jusqu'à ce jour comme ne 

pouvant s'accorder qu'avec la théorie de l 'ammonium. 

Mais nous verrons plus loin (série C 9 f P , groupe cacody-

lique) q u e , s'il est permis d'admettre que le cacodyle 

existe dans les sels à base d'oxyde de cacodyle, il n 'en est 

plus de même quand il s'agit de l'acide cacodylique ou des 

acides fluo et chlorocacodyliques-, et que les faits sont 

alors complètement contraires à la théorie du cacodyle. 

Un autre argument très-puissant a été mis, dernièrement, 

en avant en faveur de l ' ammonium : on sait qu 'on est par

venu à obtenir le st ibéthyle, et que ce radical décompose 

l'acide chlorliydrique, en en expulsant l'hydrogène.Voyons 

s'il n'est pas possible d'expliquer ce fait dans la théorie de 

l 'ammoniaque. 

Les aldéhydes et les alcools paraissent susceptibles de 

former des alcaloïdes qui diffèrent les uns des autres, 

comme les aldéhydes des alcools, par 2 atomes d'hydro

gène : ainsi l 'arsine ou la cacodine, ou l 'amide arséniée de 

l'aldéhyde = C 8 I I 5 As , tandis que l 'amide de l'alcool ou l'é-

thylamine = C 5 I I 5 N -+- II*. On trouve le même rapport 

entre la stibéihiiie, ammoniaque des sels de stibéthyle, 

C B H , s S b , e t le stibéthyle C 6 H 1 3 Sb + H \ Celui-ci, au lieu 

d'être un radical , pourra i t bien n'être qu 'un alcaloïde peu 

stable, de la triéthyl aminé anlimoniée 3 C 2 H * - f - H 3 Sb. 

Il ne nous est guère permis d'admettre que la triéthyla-

mine soit à la fois et un alcaloïde et un radical ; c'est cepen

dant ce à quoi nous serions forcément conduits si nous 
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considérions la triétbylamine antimoniée comme un radical. 

Ou bien, ce qui est aussi contradictoire, nous serions con

duits à admettre que la tr iélhylamine serait un alcaloïde, 

tandis que cette même tr iétbylamine, avec une substitution 

de l'azote par l ' ant imoine, deviendrait un radical. Consi

dérons donc la triétbylamine antimoniée ou le stibéthyle, 

comme un alcaloïde peu stable; alors on peut dire q u e , 

sous l'influence de l'acide chlorhydrique, il perd 2 atomes 

d'hydrogène et se change en stibèthine, qui reste unie à 

l'acide chlorbydrique. Ainsi , ce ne serait pas l 'acide, mais 

la triétbylamine antimoniée qui aurait perdu l'hydrogène 

qui s'est dégagé. 

Au reste, le st ibéthyle, considéré comme un radical , 

s'éloigne tout à fait, par s a consti tut ion, de l 'ammonium 

et du cacodyle. Nous avons déjà dit que si l 'ammoniaque 

est I I 3 j \ , l ' ammonium doit être deux fois H 3 N plus IP ; que-

si la cacodine est C 2 1 I S As, le racodyle doit ê l r e deux fois 

C ' I P A s p I u s H 2 . Or , la stibèthine é t a n t C 6 H 1 3 S b , s o n radi

cal ou le stibéthyle devrait ê t r e deux fois C 6 H 1 3 Sb plus H 2 , 

tandis que le stibéthyle connu est C 6 I F 3 Sb -+- I F . 

Aussi, v o y e z la différence qui existe entre la composition 

de ses sels et ceux de l 'ammonium et du cacodyle : 

On a, dans la notation ordinaire , avec 

L ' a m m o n i u m . 

Le c a c o d y l e . Le s t i b é t h y l e . 

C h l o r u r e . . . . Cl 1 + R , Cl' + S t ; 

O x y d e O + R , O' + S t ; 

Sulfure S + R , S' - f - S t ; 

Ni trate N 'O^ + R , 2 y O s + St . 

Pour expliquer c e l t e singulière différence, il serait pos

sible de concevoir encore autrement la constitution du s t i 

béthyle. 

Si les radicaux sont dyadiques, c'est-à-dire s'ils renfer

ment H 2 , Cu 2 (J^mj ' Çc^j ' C l ' ' ' ° n P o u r r a i t cbvesserle ta-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 338 ) 

(1 ) Did^miifucs ou j umeaux ; dioiques, c 'es t -à-dire formés par l'union de 
1 votume d'un radical d'une famille avec 1 volume d'un radical d'une autre 
famille. 

b l e a u s u i v a n t : 

R a d i c a u x s impl . H 2 , C u 2 , P t 2 , ) 

« ) • ( » ) • , ( » ) ' f . 

Al l iages de r a d i 

caux s imples . H C u , C t i P t , C u Z d i o ï q t i e s ( i ) , 

Al l iages de radi- / E V H \ / II V H \ / II V H \ 

e a u x co inp . \ A m / ^ C c / \Amf\Sli)'' y C c / ^ S t i / . . . .. 

Al l iages de rad. / H \ Q t H \ R / H \ ' q U 6 S 

s i m p l . e t c o m p . \ A m / ' \CcJ ' \ S n / 

L e s t i b é t h y l e c o n n u s e r a i t a l o r s u n a l l i a g e d u rad ica l 

s i m p l e H a v e c l e r a d i c a l c o m p o s é (^Sti) i c e s e r a i i l ' h y d i o -

s t i b é t h y l e d i o ï q u e , t a n d i s q u e l e v é r i t a b l e s t i b é t h y l e , a n a 

l o g u e a u c a c o d y l e , d o i t ê t r e (J^J e t d i d y m i q u e . 

L ' h y d r o s t i b é t l t y l e , m i s e n p r é s e n c e d u c h l o r e , d o n n e r a i t 

C l 2 ( 5 " . ) I L u n a t o m e d e c h l o r e s a t u r a n t ^ . ? e t l 'autre 
\ S t i / Sti 

s a t u r a n t H ; c e s e l s e r a i t u n c h l o r u r e d o u b l e d ' h y d r o g è n e et 

d u v é r i t a b l e s t i b é t h y l e . L e s u l f u r e S + Ç^[J ^ > c o r r e s 

p o n d a n t à S - f - K H , s e r a i t u n s u l f u r e d o u b l e d ' h y d r o g è n e et 

d u v é r i t a b l e s t i b é t h v l e , o u b i e n u n s u l f u r e d ' h v d r o s t i b é -

t h y l e . I l s e r a i t i n t é r e s s a n t d ' e x a m i n e r c o m m e n t l ' h y d r o s l i -

b é t h y l e s e c o m p o r t e a v e c l e s a c i d e s f a i b l e s e t u n e d i s s o l u t i o n 

a l c o o l i q u e d e b i c h l o r u r e p l a t i n i q u e , e t d e v o i r s ' i l e x i s t e 

d e s s e l s d u v é r i t a b l e s t i b é t h y l e . 

L e t e l l u r é t h y l e est é v i d e m m e n t u n r a d i c a l d i o ï q u e f o r m é 

/ C 2 H 5 \ 

p e u t - ê t r e d e ( Q , ) • S o u s c e t t e f o r m e i l s e c o m b i n e , c o m m e 

l ' h y d r o s t i b é t y l e , a v e c 2 a t o m e s d e c h l o r e . O n e s t , p a r c o n -
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séquent, conduit à demander si les radicaux dioïques ne 

doivent pas tous se combiner avec i atomes de chlore, 

ou bien si les bases biacides (dont les sels neutres r e n 

ferment 2 molécules d'acide monobasique) ne sont telles 

que parce qu'elles sont dioïques. Ainsi , le telluréthyle , 

l 'hydrostibélhylc, le stannéthyle seraient des radicaux 

dioïques et par conséquent biacides. 11 ne faudrait pas les 

confondre avec les radicaux didymiques de la semibenzi-

dam, de la flavine, e tc . , qui donnent des sels biacides, car il 

est probable que ces derniers sont des sels acides, comme 

les bichlorhydrates de quinine et de c inchonine, et non des 

sels neutres comme le bichlorure de telluréthyle. 

D'après M. I lofmann, la tr iéihylamine et la t r iméthy-

lamine ne seraient que de l 'ammoniaque dont les 3 atomes 

d'hydrogène seraient remplacés par 3 atomes d'éthyle et de 

méthyîe. On pourrai t encore dire que la t r ié thj lamine est 

de l 'ammoniaque, dont chaque atome d'hydrogène est mo

difié p a r l a présence de l ' é t hé r ène , e t , eu conséquence, on 

devrait la noter ainsi : N 

L 'é thylamine, la diéthylamine, la t r iéthylamine étant 

des ammoniaques modifiées, l ' ammonium, l 'é thylammo-

n i u m , le cacodyle, le st ibéthyle, etc. , sont des hydrogènes 
modifiés. Les ammoniaques modifiées conservent le carac

tère basique de l ' ammoniaque , les hydrogènes modifiés 

conservent aussi le caractère métallique de l 'hydrogène. 

C'est ce qui m'a fait d i re , autrefois, que l 'hydrogène est le 

métal de la chimie organique. 

Cette manière de considérer la constitution de l ' ammo

nium, avec i atome d'hydrogène situé autrement que les 

autres, permet de concevoir la singulière différence qui 

existe entre les sels du mono,bi et t r ié lhylammoniumet ceux 

dutétréthylammonium. Il n'est donc pas nécessaire d'ad

mettre que les premiers soient des sels d 'ammoniaque, 

tandis que les seconds seraient des sels d 'ammonium. 
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En résumé, la théorie île l 'ammoniaque tue parait aussi 

vraie que celle de l ' ammonium, et dans les sels ammonia

caux , les atomes sont peut-être disposés de telle sorte, qu'il 

est impossible de dire s'ils renferment de l'ammoniaque 

plutôt que de l ' ammonium. D'après cela , peu importe la 

manière dont nous noterons ces sels; nous n'aurons à con

sidérer qu 'une seule chose, la commodité ou la simplicité 

et l 'analogie. 

Basyles. —• J'ai partagé ces composés en deux classes, 

les diabasiques et les non-diabasiques. Parmi les premiers 

se trouve l 'uranyle qui peut être transporté d'un sel à 

l 'autre par la voie des doubles décompositions ordiuaires; 

e t , parmi les seconds, on voit le n i t ry le , ou X* oujN 8 O s , 

qui joue le rôle de l 'hydrogène, mais ne se laisse pas trans

porter d 'un sel à l ' au t re , par la voie des doubles décompo

sitions ordinaires. 

Il doit paraître singulier de ranger dans une même classe 

l ' u rany le , l ' an t imonyle , le ferryle, etc. , puis le bioxyde 

d'azote, l'acide hypo-azotique et l 'arsényle A s 2 0 ? ; ce qui 

revient encore à mettre dans une même classe les basyl-

oxydes comprenant : 

L'oxyde d'uranyle. . . (TJO) 2 O ; 

L'oxyde de ferryle. . . ( Fe O )' O ; 
L'oxyde d'aluminyle.. ( A l O ) 2 0 ; 
L 'oxyded'antimonyle. ( S b 0 ) 2 0 ; 

et les basylacides, comprenant : 

L'oxyde d'arséniosyle. (As 0 ) 2 0 , ou l'acide arsénieux anhydre; 
L'oxyde d'arsényle.. . ( A O 1 ) 2 O , ou l'acide arsénique anhydre ; 
L'oxyde de nitrosyle. ( N O ) 2 0 , ou l'acide nitreux anhydre ; 
L'oxyde de nitryle. . . ( N 0 2 ) 2 0 , ou l'acide nitrique anhydre; 
L'oxyde de boryle ( B O ) 2 0 , ou l'acide borique anhydre. 

J'avoue que j ' a i hésité avant, de publier, pour la première 

fois, ces rapprochements. Mais la composition des nitro-
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prussiates cl des suHates arséuylique et aiuimonylique ne 

m'a plus permis de mettre en doute l 'analogie qui existe 

entre l'oxyde d 'uranyle et l'oxyde de nitryle. E t , d'ailleurs, 

comment établir une ligue de démarcation dans la liste que 

je viens de donner? On serait disposé à la placer entre les 

corps qui jouent les rôles do bases et ceux qui jouent le rôle 

d'acides anhydres , par conséquent entre l'oxyde d'anti

moine et l'acide arsénieux anhydres , c'est-à-dire précisé

ment entre les deux corps qui se ressemblent le plus , entre 

deux corps qui sont isodimorphes. Il me parait donc impos

sible de séparer le premier terme du dernier. 

Nous l'avons vu plus h a u t , les sels d'uranyle ont toutes 

les propriétés des sels neutres ; et comme nous voulons em

ployer une notation qui nous donne des formules analogues 

pour les corps analogues, nous sommes donc obligé de 

considérer l 'uranyle comme u n radical , c'est-à-dire comme 

un corps q u i , à la manière du potassium , se transporte d'un 

sel à l ' au t re , sans altérer la neutralité des uns eldes autres. 

Cette manière de voir nous condui t , il est vrai , à faire 

jouer au protoxyde d'urane et le rôle d 'un métal et le rôle 

d 'un oxyde ; ce qui doit paraître assez peu probable. Mais 

si l'on se rappelle qu 'un même corps simple peut avoir 

plusieurs équivalents dépendant des fonctions que remplit 

ce corps s imple, on devra considérer le protoxyde libre 

d'urane comme un oxyde d'uranosum, = L z O , et l'oxyde 

uranique comme une combinaison d'urane, = O -+- ( \ 0 ) ! . 

Ainsi , l'oxyde d 'uranosum I P O serait isomère, mais non 

identique à l 'uranyle ( A O ) 5 . 

ISous avons également vu que le nitryle ( N O 2 ) 8 se sub

stitue tiès-souvent à l 'hydrogène, et qu 'on doit également 

le considérer comme un radical ; qu'il en est de même du 

uilrosyh; (NO)% et , par conséquent, du lerryle et du 

bnryle , de l 'anlimonyle cl, de l'arséniosyle , etc. 

Remarquons (pie ces radicaux sont tous dyadiques, 

connue les dynamvles et comme l'hydrogène dont ils jouent 
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le rôle. En combinaison, ils sont H, , > INO. INO s, S O, etc., 
A m 

et l ibres, ils d e v i e n n e n t H 3 , ^ ) ' , ( N O ) 2 , ( N O 5 ) ' , (VO)». 

Du nitryle et de l 'uranyle j ' a i conclu au ferryle et à l'ar-

sényle ; M. Gerhardt va beaucoup plus loin maintenant, et 

du nitryle et de l'oxyde de nitryle, ou acide nitr ique anhy

dre, il conclut pour tous les acides anhydres monobasiques. 

Ainsi , suivant lui , l'acide acétique anhydre serait de l'oxyde 

d'acétyle (C s H 3 0)a O didymique , l'acide benzoïque anhy

dre de l'oxyde de benzoïle (C 7 H 5 O ) 9 O didymique, l'anhy

dride acétobenzoïque de l'oxyde double de benzoïle et 

dacetyle j ^ ] p Q J O dioique. 

Je suis loin de nier l 'analogie et les conséquences que 

M. Gerhardt en t i r e , conséquences qui nous entraîneraient 

aussi à'adopter l 'opinion de M. Wil lamson sur la constitu

tion des acides hydratés. 

Mais comme dans cet ouvrage je me suis proposé d'éviter 

les hypothèses, et de voir s'il est possible de construire un 

système rationnel en se basant seulement sur des lois expéri

mentales , je ne pousserai pas plus loin la discussion sur 

ces radicaux, et je vais indiquer comment je puis tirer 

parti de ceux-ci en laissant de côté ce qu'ils ont d'hypothé

tique. 

J ' emploie , je l'ai déjà d i t , des formules synoptiques qui 

indiquent , non l 'arrangement des atomes, mais les analo

gies qui existent entre tel et tel corps. Je reconnais , et tout 

le monde est d'accord là-dessus, que le nitrate d'ammo

niaque est un ni trate . Il faut , en conséquence, que , si je 

représente le nitrate de potassium par N O 3 4 - K , je donne 

au nitrate d 'ammoniaque une formule semblable , et celle-ci 

ne peut être que 1Y03 -+- H4 J\. Main tenan t , que H* JN' existe 

ou n'existe pas , peu impor te ; il suffit que mes formules 

expriment l'analogie des deux ni Ira tes , et que la seconde 
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formule indique que la somme des nombres proportionnels 

H 4 N se transporte d 'un sel à un au t re , sans altérer les 

propriétés qui appart iennent au genre de ce dernier. 

Peu*mporte , dirais-je encore, que N O 2 existe ou n'existe 

pas, qu'il soit ou non un radical. L'expérience démontre 

que , dans une multi tude de corps différents , on peut enle

ver i , 2 , 3 , 4? 5 e t 6 atomes d 'hydrogène, en leur rendant 

exactement le même nombre d'atomes de K O 2 , sans que la 

neutrali té, ou 1 acidité, ou l 'alcalinité de ces corps soit alté

rée. J 'exprime ce fait, à l'aide de formules synoptiques qui 

sont semblables pour les corps nitrés et les corps non ni très. 

Les acides anhydres monobasiques sont des corps d 'une 

nature spéciale, q u i , en conséquence, doivent avoir une 

formule propre . J 'ai comparé les anhydres n i t r eux , arsé-

nieux, bo r ique , IV O 3 , As 8 O S , W O 3 à l'oxyde d' t iranyle; 

or, comme je représentela composition de celui-ci par la 

formule 

{voy + O , 

je dois donner aux anhydrides précédents des formules sem

blables, soit 

(SO)2 4 - 0 , ( A s O ) 2 + 0 , ( B o O ) ! 4 - 0 . 

L'analogie de l'acide ni t reux anhydre avec l'oxyde d'ura-

nyle me paraissait dépendre du nombre d'atomes qu'ils ren

ferment l 'un et l ' au t re , et je n'avais nul lement songé à com

parer l'acide acétique anhydre avec l'acide ni treux anhydre. 

M. Gerhardt me parait être plus conséquent que moi ; j ' a 

dopte donc son opinion, non sur l 'arrangement des atomes, 

mais sur l'analogie qui existe entre l'acide acétique anhydre 

et l'acide ni treux anhydre. Et puisque je représente ce der

nier par ( jNO) ! + O , je dois aussi représenter l'acide acé

tique anhydre par ( C 2 H 3 0 ) s 4 - 0 . 

Métojles. — M. Dumas a résumé son opinion sur la con

stitution des éthers en les comparant aux sels ammonia-
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eaux. Ce qui revient à dire que si le sel ammoniac est un 

hydrochlorate, l 'élher chlorliydrique doit en être u n ; et 

que si le premier est un chlorure d 'ammonium , le se

cond ne peut être qu 'un chlorure d 'éthyle. Tous les chi

mistes ont adopté l 'opinion de M. Dumas; mais les uns 

ont admis , avec l u i , que les éthers sont des sels d'éthérène, 

tandis que les au t res , M. Liebig en tête , ont préféré la 

théorie de l 'éthyle. J e pourrais répéter ici ce que j ' a i dit du 

sel ammoniac , à savoir que l 'éther chlorliydrique n'est 

peut-être qu 'un chlorure hydrogène élhéréné Cl -+- ^ e t 

1 éthyle l ibre un hydrogène modifié par l 'éthérène 

Mais une autre question doit d'abord être résolue, c'est 

de savoir si les éthers sont des sels. 

Si l 'on veut mettre de côté toute espèce de considérations 

théoriques et n 'examiner que les faits, il sera bien difficile 

de trouver des analogies entre les éthers e t les sels. Quel 

rapport y a-t-il entre les propriétés physiques des uns et des 

autres ; quel rapport il y a-t-il entre les sels qui sont soumis 

à la loi des doubles décompositions ordinaires , qui se lais

sent décomposer directement par les acides, par les bases 

et par les sels , et les étbers qui n'obéissent pas à cette loi ? 

Comment peut-on admettre que le sulfovinate de ba-

r ium est une association de sulfate de. bariuin insoluble 

dans tous les réactifs, et de sulfate d'éthyle qui est incapa

ble de dissoudre une trace de sulfate de bar ium ? 

Par quelle singulière bizarrerie les sulfovinates, les 

pbosphovinates, les carbovinates, les oxalovinates de po

tasse ne donnent-i ls pas de précipités avec les sels de ba

r ium , de s t ront ium, de calcium et de plomb? 

On peut transformer, d i t -on , l'acide sulfovinique par 

l 'ébull i t ion, ou avec le temps en sulfate de bar ium. Cela 

est vrai ; mais ne traiisforme-t-on pas de la même manière 

l 'oxamide en oxalate de chaux ou en acide oxalique et en 
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ammoniaque, quoiqu'elle ne renferme ni acide ni ammo

niaque? La conclusion est facile à tirer. 

On attaque la benzine par l'acide ni tr ique ; il se forme 

de l'eau et de la nitrobenzide ; l'oxygène de l 'eau n 'a pu être 

fourni que par l'acide ni t r ique. On traite l'essence d 'aman

des amères par l'acide n i t r ique ; il se forme de l'essence 

nitrée et de l 'eau; quoique l'essence renferme de l'oxygène, 

l'eau dégagée a emprunté le sien à l'acide n i t r ique ; per 

sonne n 'en doute. On fait agir le même acide sur des corps 

très-combustibles et très-différents les uns des autres , sur 

la naphtaline , sur l'acide pbénique , sur l'acide benzoïque, 

sur le l igneux , etc. ; de l'eau se dégage encore, et per

sonne ne doute que dans toutes ces réactions calquées les 

unes sur les au t res , l 'oxygène de cette eau n 'ai t été fourni 

par l'acide. Pourquoi donc , si nous opérons sur l 'alcool, 

sur un corps si combustible, si peu oxydé, qui ne cède de 

l'eau à aucun des corps qui en sont avides, pou rquo i , dis-

j e , supposerions-nous dans ce cas que l'oxygène de l'eau 

qui se dégage provient ic i , non de l'acide , mais du corps 

combustible , de l 'alcool? Les hypothèses que nous faisons 

sur les corps ne peuvent dénaturer les faits, et si nous les 

laissons de côté, nous devons admettre que dans la forma

tion de l 'éther ni t r ique c'est l'acide qui a fourni l 'oxygène, 

et que celui-ci a brûlé une portion de l'oxygène de l'alcool 

pour former de l 'eau. 

Quel le conclusion t irer de ces rapprochements? C'est 

que l 'éther nitr ique n'est pas un sel, n'est pas un n i t ra te , 

puisqu'il ne renferme plus d'acide ni t r ique. 

I n nitrate est un sel d'hydrogène dont Yhydrogène a été 

enlevé et remplacé par un méta l , ou par de l 'uranyle ou 

de l 'ammonium. 

L'éther nitr ique est du nitrate d hydrogène dont i atome 

à'oxygène et probablement aussi d 'hydrogène, ont été en

levés et remplacés par le reste des éléments de. l'alcool. 

I n sulfate est vin sel d'hydrogène dont 1'/;; drogene a été 
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remplacé par un métal ou un radical qui joue le même 

rôle , tandis que l'éther sulfurique est un sulfate d 'hydro

gène dont a atomes à oxygène ont été enlevés et remplacés 

par le reste des éléments de l'alcool. Te ne veux pas dire 

que le reste des éléments de l'alcool a pris la place géomé

trique de l'oxygène et qu ' i l joue son rôle , mais simple

ment que O est part i et que l'alcool moins de l'hydrogène 

est entré dans le nouveau composé. 

Voyez combien l'analogie vient appuyer cette manière 

de considérer les élhers. 

On traite l ' ammoniaque, l ' an i l ine , la benz ine , la na

ph ta l ine , l 'esprit-de-bois, l ' a lcool , l 'huile de pommes de 

t e r r e , e t c . , par l 'acide sulfurique. On obt ien t , d'une 

pa r t , de la sulfamide, de la sulfanilide, de la sulfona-

phtal ide, de la sulfobenzide, du méthol sulfur ique, de 

l 'alcool sulfurique, de l 'amylol sulfurique, e tc . , e t , de 

l ' aut re , des acides sulfamique, sulfanilique, sulfobenzi-

dique , sulfonaphtalique, sulfomélhylique , sulfovinique, 

sulfamylique . etc. 

On a les mêmes réactions de part et d 'autre : 

Sul famide SCV I P -f- 2 IF N — 2 Aq S O 1 ; 

Sulfani l ide SO 1 I I 2 - f - 2 C 6 F P N — 2 A q ; 

S u l f o b e n z i d e . . . SO* I P + 2 C 6 H 3 — a Aq ; 

Su l fonaphta l ide . SO' I P •+- 2 C" H" •— 2 Aq ; 

S u l f o m é t h y l i d e . SO' I P + 2 CH ( O — 2 A q ; 

S u l f e t h y l i d e . . . SO' IP - f - 2 C H c O — 2 Aq ; 

Sul famyl ide S O ' I P + 2 C s H 1 3 O — 2 Aq. 

s u l f a m i q u e . . . . SO 1 H 2 + H 3 N — Aq ; 

su l fobenz id ique . SO' I P -+- C 6 H° — Aq ; 
A c " l e S ^ s u l f o v i n i q u e . . . SO' I P + C ' I P O — A q ; 

E t c . . . . 

Les acides sulfamique , sulfobenzidique , sulfovini

que , e t c . , oxamique , oxanilique , oxalovinique , e tc . , 

carbamique , carbauilique , carboviinque , e lc . , sont nio-
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nobasiques , décomposables par la dist i l lat ion, suscepti

bles , sous certaines influences, d'absorber de l'eau en ré

générant les corps qui leur ont donné naissance , capables 

de se transformer, dans certaines circonstances, en sulfo-

benzide, sulfovinide, e t c . , oxamide, oxanil ide, oxalovi-

n ide , e tc . , ca rbamide , carbanil ide, carbovinide , e t c . , 

et doués de la propriété de former avec la b a r y t e , la stron-

tiane , la chaux et le plomb, des sulfamates, sulfovinates, 

oxamates, oxalovinates , carbamates, carbovinates, e t c . , 

solubles. On ne peut pas supposer que l'acide sulfobenzi-

dique soit un sulfate acide; pourquoi admet-on que l'acide 

sulfovinique en est un ? 

Tous ces corps paraissent avoir la même constitution. 

Voici cependant comment il faudrait les formuler dans 

la théorie des radicaux : 

( S 0 2 + II f N 2 ) + ( S O 3 + WO); 

( S O 2 - H C ' 2 H , 2 N 2 ) 4- ( S O 3 4- H ' O ) ; 

C 2 " H H - l - S 2 0 s 4 - I P O ; 

( C , 0 H B ) S 2 O H - ( W - ' 0 3 + OC'»H' ) + ir 

( C , 0 H 3 ) S 2 O s 4- (Cl 2 4- C ' H 1 ) 4- H ' O 

( S O 3 4- O C H") 4- ( S O 3 4- H 2 0 ) . 

Voici une autre preuve de l'analogie des éthers avec les 

amides, les benzides, les naphtal ides, etc. 

Dans la théorie de l é thy l e , l ac ide succino-vinique serait 

un succinate acide, et correspondrait au succinate acide 

d 'ammonium. 

Dans la théorie des diamérides , il correspondrait à l ' a 

cide succinamiqne. 

Lorsqu on fait perdre i atome d'eau au succinate acide, 

au sulfate acide, auphlalate acide,aucamphoratc acide, e tc . , 

d 'ammonium, on obtient les acides monobasiques , succi-

namique , sulfamique, phta lamique, camphoramique, etc. ; 

su l famique 

sulfani l ique 

, . . ) su l fnnanhtal ique 
Acides ( 1 . , 

su l fonaphtahquc ni tre . 

su l fonaphta l . c h l o r é . . 

su l fov in ique 
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donc, si 1 acide succino-vinique correspond au succinate 

acide d ' ammonium, en perdant i atome d 'eau, il devra 

donner un nouvel acide analogue à l'acide succinamique. 

Lorsqu'on fait perdre i atome d'eau aux acides succina

mique , camplioramique, phtalamique, phtalanilique, eLc, 

onobtientdescorps neutres qui sont la succinimide , la eam-

phor imide , la phta l imide, le pl i ta lani l , etc. ; donc, si l 'a

cide succino-vinique est 'analogue à l'acide succinamique, 

il devra donner un corps neutre en perdant i atome d'eau. 

Or , c'est précisément ce qui arrive ; donc l'acide succino-

vinique n'est pas un succinate acide, puisque l'acide suc

cinamique n 'en est pas u n . 

Cependant je ne me le dissimule p a s , la théorie de l'é-

thyle , en adoptant les modifications que j ' a i proposées, en 

considérant l'alcool comme un oxyde biéthylique , en com

parant l 'éthyle à l 'hydrogène et en le représentant en com

binaison par Et et libre par E t 2 , cette théor ie , dis-je , nous 

donne de la composition des éthers une idée si simple , 

qu'elle mérite d'être prise en sérieuse considération. 

En commençant ce chapi t re , j ' a i dit que , avant de cher

cher si les éthers renferment de l 'é thyle, il fallait d'abord 

savoir si ce sont des sels-, dans le cas où ils devraient être 

rangés dans cette catégorie, il faudrait donc les considérer 

comme des sels non diabasiques. Mais n 'y a-t-il pas con

tradiction dans ces termes; est-ce que la propriété carac

téristique d'un sel n'est pas précisément d'être diabasique ? 

On voit q u e , pour résoudre la question soulevée par la 

théorie des é thers , il faut non-seulement savoir d'abord si 
ce sont des sels, m a i s remonter encore plus haut , et déter

miner rigoureusement ce qu'on entend j i ar ce mot sel. 

Combien nous sommes loin d'être d'accord sur la valeur 

des ternies sur lesquels roule toute la chimie ! 

Un sel , dit-on ordinairement , est le produit de l 'union 

d'un acide avec un oxyde; et voici M. Baudrimont qui 
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avance que le plomb esl un sel. Une pareille opinion ne 

mérite pas une réfutation, dira-l-on. Remarquons d'abord 

que la définition précédente ne s'applique ni aux chlorures, 

ni aux sulfures, etc. T.a suivante serait plus générale : un 

sel est un type moléculaire qui renferme un métal ou de 

l 'hydrogène, métal qui est susceptible d'être remplacé , à 

l'aide de la double décomposition immédiate , par un autre 

métal ou par de l 'hydrogène, hydrogène qui peut être rem

placé par un métal quelconque. En conséquence , le sulfate 

de potasse, le chlorure d 'hydrogène, le sulfure de potas

sium et le sulfure d'hydrogène sont des sels. Les sulfttres 

d 'antimoine, de plomb et de fer, malgré leur aspect méta l 

l ique , sont encore des se l s ; personne ne le conteste. Le 

phosphure d'antimoine et par conséquent aussi l 'arséniure 

d'antimoine sont des sels. En quoi l 'arséniure d 'antimoine 

diffère-t-il des alliages d'antimoine? Les alliages sont donc 

des sels. Si maintenant nous remplaçons dans l 'arséniure 

d'antimoine l 'arsenic par un corps analogue, par de l 'an

timoine même, nous aurons de l 'antimoniure d ant imoine; 

donc l 'antimoine métallique est un sel , et lorsqu'on met 

l 'arsenic en sa présence il se fait une double décomposition 

saline qui doit se représenter par 

Sb Sb 4 - As As == Sb As + Sb A s . 

Ne sommes-nous pas arrivés à la même conclusion avec les 

dyades ; n 'avons-nous pas vu que l 'hydrogène est de l 'hy-

drure d 'hydrogène, le chlore du chlorure de chlore , etc. ? 

Si les phosphurcs , les arséniures , les sulfures sont des 

sels, est-ce que les azotures n 'en sont pas? Est-ce que l'a-

zoture tr imercurique n'est pas un sel ; n 'en est-il pas de 

même de l 'azoture bi et monomercur ique, e t , par consé

quent , de leur correspondant l 'azoture trihydrique ? Ainsi, 

comme nous l'avons déjà dit ailleurs , l 'ammoniaque est 

un sel d 'hydrogène, par conséquent un acide tribasique. 
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Qui osera trancher ]a question en disant : ce qui est à 

droite est un sel, ce qui est à gauche n 'en est pas ? 

Eu résumé, si le nitrate d'éthyle est un sel , il faudra lui 

donner la formule des ni t ra tes ; si ce n'est pas u n sel, on 

devra le noter comme les diamérides. Ains i , pour mo i , la 

question que j 'agite n'est pas théorique, mais d'expérience: 

les éthers sont-ils des sels? Leur nota t ion , leur classifica

t ion , leur nomenclature dépendent de la solution de cette 

question. Quant aux objections que j 'ai faites sur la solu

bilité du sulfovinate de b a r i u m , elles tomberaient immé

diatement s'il était démontré qu il peut exister des sels non 

diabasiques; car il serait facile, dans ce cas, de prouver 

que le sulfovinate de bar ium doit être soluble, qu'il ne 

doit pas se décomposer en sulfate d'éthyle et en sulfate de 

ba r ium; enfin que le sulfate de soude ne doit pas former 

directement un sel double avec du sulfate d'éthyle. 

Rhjzonjlcs.—Parmi ces radicaux nous rangeons le cya

nogène , le sulfocyanogène, le ferroeyanogène, le mellon , 

les radicaux de Davy, comme SO',SO*, etc. 

11 existe une foule de types chimiques binaires , ternai

res , quaternaires , e t c . , qui peuvent échanger les métaux 

qu'ils renferment contre d'autres métaux ; ce sont les types 

salins. Lorsqu'on met deux types de ce genre en contact 

r u n avec l 'autre , comme le chlorure de barjum et le mar-

garate de potassium, les deux métaux se remplacent réci

proquement , et l'on obtient u n chlorure de potassium et 

un margarate de bar ium. De ce fait, quelques chimistes ti

rent deux conséquences : la première , que le potassium est 

analogue au ba r ium qu'i l remplace; la seconde, que le 

niargarogène ou C 3 4 H 6 G 0 4 est analogue au chlore qu'il 

remplace. Celle dernière conséquence me parait aussi juste 

•que la suivante : 

Voilà deux polyèdres, l 'un à cpiatre faces, l 'autre à cent 

f a i e s . On enlève à l ' u n et à l 'autre u n e arête, on transporte 
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l'arête du premier à la place de l 'arête du second, et réci-

procpiement. Les deux arêtes échangées, remplissant les 

mêmes fonctions, on en conclut que les deux polyèdres, 

lorsqu'ils sont l 'un et l 'autre privés d 'une arê te , sont ana

logues. Telle est, au fond, la théorie de Davy. Si tous les 

chimistes ne l 'admettent pas , dans toutes les circonstances , 

presque tous l 'appliquent aux cyanures , aux sulfocyanures, 

aux mellonures et à d'autres sels. 

Quant à m o i , j 'avoue que je ne comprends pas cette dis

tinction; je ne vois pas en quoi les sulfocyanures diffèrent 

des cyanates , les mellonures des cyamélurales ; et ce que je 

conçois encore moins, c'est de voir établir une distinction 

entre les sulfocyanures et les cyanates, tandis qu'on n 'en 

établit pas entre les sulfocarboiiates et les carbonates. 

Tous les raisonnements qu'on a faits pour admettre des 

radicaux de ce genre , sont aussi solides que les suivants : 

\ o i c i un groupe moléculaire PO*M 3 , c'est un phosphate; 

M 3 pouvant être remplacé par K 3 , F 3 , M n 3 , e t c . , on en 

conclut que les atomes y ont cette disposition P O 4 -f- M 3 , 

et que par conséquent PO* est un radical analogue à l'azote 

qui donne aussi des sels tribasiques N -+- M 3 . 

Mais comme on peut remplacer O 4 par S 4 , Se 4 , on doit 

admettre l 'existence du groupement suivant : 

P M J + O* ; 

et comme, d 'un autre côté, on peut remplacer P M 3 par S M 1 

pour faire un sulfate, il faut admettre que P M 3 est analo

gue à SM S . 

Nous pouvons encore remplacer le phosphore par l 'ar

senic ou l 'ant imoine; il faut donc représenter les phos

phates par 

P -f- 0 J M 3 . . . . 

Que les rvanurcs soient constitués ainsi C N - r - M , ou 
C . 

ainsi CM-f -N, MN -(- C, ou de cette manière jj jyp je de-
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mande en quoi l'action que les métaux , les acides , les 

oxydes et les sels exercent sur e u x , deviendra-t-elle plus 

claire, en quoi les phénomènes seront-ils plus compréhen

sibles. 

A la rigueur , je concevrais qu'on représentât l'acide 

margarique par 

C M Hee 0< -+- H 3 , 

attendu que sur les 6 8 atomes il y en a deux qui se compor

tent autrement que les autres. Mais dans les cyanures je ne 

vois aucun motif pour séparer l 'hydrogène ou le métal du 

carbone et de l'azote. 

A cela on répond que le cyanogène existe libre , qu'il est 

analogue au chlore. L'analogie qu'on remarque entre ces 

corps est du même ordre que celle qui existe entre le chlore 

et le margarogène. E n quoi le cyanogène se comporte-t-il 

comme le chlore? Est-ce que celui-ci, mis en présence de 

l 'eau, donne un composé analogue à l 'oxamide ou à l'oxalate 

d 'ammoniaque; est-ce qu'i l se combine avec l'hydrogène 

sulfuré? est-ce que les cyanates ou les fulminates sont ana

logues aux hypochlorites ou aux chlorates? comment peut-

on voir dans les fulminates des combinaisons du cyano

gène, tandis qu'on sait que ces sels , obtenus par l'action 

de l'acide ni t r ique sur l 'alcool, fulminent comme les pi

crates, et renferment , par conséquent, l'azote à l'état de 

NO ou de N O 5 , et non à l'état de cyanogène? 

Je reviendrai plus loin sur l'existence du cyanogène, et 

celle des radicaux en général. 

M. Liebig considère 1 oxydedecarbonecomme un radical. 

Celui-ci ayant une composition qui le distingue de tons 

les autres , je vais m'y arrêter pendant quelques instants. 

Lorsqu'on jette un coup d'ceil sur tous les corps composés, 

on en aperçoit un très-grand nombre dont tous les atomes 

sont pa i r s , comme dans l'acide acétique C* H * O s , l 'a

cide butyrique C 4 H 8 0 % etc. Mais ce qu'il y a d'assez 
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remarquable, c'est que ees formules divisibles n 'appar t ien

nent qu'à des corps qui renferment des monades et des 

dyades. Je n 'en connais pas une seule semblable parmi les 

corps qui ne sont composés que de monades , comme SO% 

S O 3 , T e O % T e O 3 , ï e S % Te S 3 , G O , C O 8 , C S 8 , Si O 

ou S i O 3 , etc. ( i ) . 
J'ai déjà dit que tous les radicaux ayant des formules 

contraires à la loi des nombres pairs ne peuvent pas exis

ter l ibres , à moins de se doubler au moment où on veut 

les mettre en l iber té : tel est, par exemple, le caeodyle 

C ! H 5 A s q u i , l ib re , devient C ' H ^ A s 8 ; ce qui revient à 

dire que les radicaux en combinaison occupent i volume, 

comme l'hydrogène qu'ils remplacent. Donc tout radical 

libre doit ê t re divisible ( 2 ) . O r , l 'oxyde carbone l ibre CO 

occupe 2 volumes et il est indivisible ; donc, si c'est un ra

dical , il ne peut dans aucun cas remplacer l 'hydrogène , le 

chlore, un métal ou une dyade quelconque. Reste à savoir 

s'il pourrai t jouer le rôle du carbone, de l'oxygène ou du 

soufre, c'est-à-dire d u n e monade; mais , dans cette hypo

thèse, il faudrait admettre que CO ou 2 volumes peuvent 

jouer le rôle de O ou de 1 volume : c'est une chose dont nous 

n'avons pas encore d'exemple en chimie. 

(1) ON PEUT ENCORE REMARQUER QU'IL N'Y A PAS DE CORPS COMPOSÉS FORMÉS PAR 
TROIS MONADES DIFFÉRENTES. LES COMPOSÉS QUI NE RENFERMENT QUE DES DYADES PA
RAISSENT ÊTRE ÉGALEMENT INDIVISIBLES, COMME NJF, CL II, CL'P, C1!P, PCL'N, ETC. 
ON POURRAIT CITER LES PHOSPHURES SOLIDE ET LIQUIDE D'HYDROGÈNE P4 IV ET P* H4 ; 
MAIS RIEN NE NOUS PROUVE QUE CES FORMULES SOIENT EXACTES. L'IODURE DE PHOS
PHORE P'V FERAIT EXCEPTION. 

( 2 ) CECI NE PEUT ÊTRE VRAI QUE POUR LES RADICAUX DIDYMIQUES, ET PEUT NE 
PAS L'ÊTRE POUR LES RADICAUX DIOÏQUES. AINSI LE TCLLURCTHYLE C4II,0TE EST INDI
VISIBLE, ET, SOUS CETTE FORME, IL SE COMBINE AVEC C]*, COMME LE STIBÉLHYLE. 
C'EST PROBABLEMENT UN RADICAL DIOÏQUE FORMÉ DE 

/C'RT \ C'H' 
(TR-H'TEJ^" ° U C'H=TE; 

CE QUI FAIT SUPPOSER QU'IL PEUT EXISTER UN AUTIC TELLURÉTBYLE. 
(CMI'TE/-(- i r - - (C:H"TE)», 

ET QUI, SOUS L'INFLUENCE DU CHLORE, DEVRAIT SE DIVISER EN DEUX , EN DONNANT LE 
CHLORURE CSH5TE-T- CL. 
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Je ne m'arrêterai pas à examiner si les milliers de radi

caux et de copules qui sont admis dans l'école de Tierzelius 

[voyez sondernier Trai téde chimie, celuide M.Lcevyig,ete.) 

doivent être considérés comme tels. Avant de leur accorder 

le droit d'asile dans la science, j 'espère que Veurhyzène 

jouira d'abord de cette faveur. 

Il y a quelques années , j ' a i fait l 'annonce suivante : 

« Je viens de découvrir u n radical que j 'appellerai eu-

» rhyzène et que je représenterai par E u 2 analogue à Cl ' . 

» Je passerai , pour le moment , sa composition sous si-

» lence, et je me bornerai à indiquer sa préparation et ses 

» principales combinaisons. 

n On le prépare en traitant l'acide eurhyzhydrique p a r 
» le peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique ; on a 

S 0 3 4 - M n 2 0 ! 4 - E u , H : = ( S 0 3 4 - O M n 1 ) 4 - I P O -f- Eu- . 

» L 'eurhyzène . mis en contact avec le potassium, donne 

» de l 'eurhyzure potassique Eu K ; et ce sel traité par l 'a

rt cide sulfurique donne de l'acide eurhyzhydrique, 

SO* IP -+- 2 Eu K = SO 4 K 2 4 - 2 E u H. 

» Chauffe-t-on cet acide avec du potassium ; il se dégage 

» de l 'hydrogène et il se forme de l 'eurhyzure potassique. 

)> Lorsqu'on verse sur du chloroforme une petite quan-

» tité d'eau et d'acide eurhyzhydrique, on. obtient un corps 

» chloré analogue au chloroforme, 

C H Cl 3
 4 - t F O 4 - H Eu = C H ° 4 - H 1 Cl ] ; 

Eu 

» c'est l'acide eurhyzide-fbrmylique. 

» Si l 'on traite le chloroforme par l'acide eurhyzhydrique 

» seu l , on obtient un eurhyzure de carbone analogue au 

» chlorure de carbone formylique, 

Cil Cl 3 + I P E u 2 = C E u 2 + 3 Cl i l . 
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23 . 

» L'uurliyzure potassique donne avec le chlorure de 

» benzoïle du chlorure potassique et de l 'eurhyzure ben -

)i zoïque. On obtient également de l 'eurhyzure de méthyle, 

« d'éthyle, etc. L'eurhyzène peut enlever directement l 'hy-

» drogène à u n très-grand nombre de substances orga-

« niques , et sa ressemblance avec le chlore va tellement 

)i lo in , qu'i l forme avec l'acide sulfureux un corps ana-

i> logueà l 'oxychloride sulfurique, S O ' E u 8 , et avec l'oxyde 

» de carbone un composé analogue à l 'oxychloride carboni-

» que, soit CO E u 9 . 

w Enfin, non-seulement il existe l ib re , mais encore en 

)» combinaison; comme tous les radicaux, il renferme un 

» nombre impair de dyades. » 

E n annonçant ma découverte à plusieurs personnes , je 

leur demandais si l 'eurhyzène n'avait pas plus de titres que 

le cyanogène pour être admis au rang des radicaux. Il me 

fut répondu affirmativement. Mais, lorsque j 'ajoutai que ce 

radical n 'étai t autre chose que de l 'eau oxygénée, alors on 

ne voulut plus lui reconnaître de droits à ce t i t re . 

Est-ce que l 'admission des radicaux dans la science dé

pendrai t , comme celle des acides bibasiques, non de leurs 

propriétés , mais de l 'autorité dont jouit le chimiste qui eu 

fait la proposition? 

T H É O R I E DES R É S I D U S . 

Lorsqu'on fait agir l'acide nitr ique sur la benzine , il se 

forme de l 'eau et de la nitrobenzide. M. Gerhardt admet 

que , l'oxygène de l'eau étant fourni par l 'acide, tout l 'hy

drogène doit provenir de la henzine; il suppose, de p lu s , 

que le reste des éléments de l'acide ou N0*11 forme un 

groupe en présence du reste des éléments de la benzine 

ou C 6 H* qui forme un autre groupe; de sorte que la n i t ro

benzide est formée de deux résidus, comme cette formule 

l ' indique: N 0 ' H , C 6 H 1 . 
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£ ' H s O •+ H- N 

Il admet de même q u e , après avoir fait agir l 'ammo

niaque sur le chlorure de benzoïle , on obtient de la ben-

zamide, formée d'un résidu benzoïque et d'un résidu am-

monique. Le même raisonnement pouvant s'appliquer 

à toutes les amides, aux éthers , aux anilides , etc. , on voit 

que , pour M. Gerhard t , les corps copules seraient des com

binaisons qui renferment, à l 'état de groupes dist incts, les 

résidus des corps qui ont servi à les former. 

Il existe un doute sur cette théorie : M. Gerhardt veut-il 

indiquer par ses formules l 'arrangement des atomes dans 

les corps copules , ou bien veut- i l simplement représenter 

le mode de formation de ceux-ci? C'est, ce me semble, cette 

dernière opinion qui doit être admise , car M. Gerhardt 

commence par déclarer qu' i l nous est impossible de con

naî tre l 'arrangement des a tomes, et qu'il faut employer 

des formules brutes pour représenter leur composition. On 

ne doit donc voir dans les formules à résidu qu 'un procédé 

dest iné , dans certains cas , à faire ressortir les analogies et 

à comparer les réactions. 

D 'a i l leurs , en considérant les formules à résidu comme 

l'expression d'une théorie sur l 'arrangement des atomes, 

on tombe immédiatement dans les mêmes embarras qu'avec 

les formules à copules et à radicaux. Les mêmes questions 

reviennent tou jours ; seulement , au l ieu de demander 

quelles sont les copules , quels sont les radicaux , il faut 

demander quels sont les résidus qui existent dans tel ou tel 

corps; quelles fonctions remplissent-ils ; peuvent-ils exis

ter libres ? 

Je prends comme exemple la benzaniide; on la prépare 

i ° avec le chlorure de benzoïle et l ' ammoniaque , et l'on a 

pour résidu 

C ; IL O Cl -t- H 3 N 

— Cl — H 
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2° avec l'acide benzoïque et l 'ammoniaque , et l 'on a pour 

résidu 

C H 6 0 } + H 3 N 

— O — H 2 = 

C' H 5 O 4 - H N ' 

c'est-à-dire que , dans le premier cas , les deux résidus 

sont le benzoïle et l ' amide , et dans le second l 'hydrure de 

benzoïle et l ' imide. 

Voyons encore l'acide sulfonaphtalique; préparé à l'aide 

de l'acide sulfurique et de la naphta l ine , il doit renfermer 

deux résidus d'après cette équation : 

SO" H 2 -f- C 1 0 H s 

— O — tt'= 
S O 3 H 2 + G 1 0 IIG 

On peut aussi préparer cet acide à l'aide de l 'anhydride 

sulfurique e tde la naphtal ine; mais, dans ce cas, l'acide sul

fonaphtalique ne renferme plus de résidu , c'est le résultat 

simple de l 'union de l 'anhydride à la naphtal ine. 

Comme on le voit, la question est aussi épineuse que 

celle des radicaux. 

DES T Y P E S C H I M I Q U E S . 

L'idée des types chimiques s'est peu à peu introduite 

dans la science, à mesure que celle-ci a fait des progrès. A 

la r igueur , on pourra i t l 'a t t r ibuer aux premiers chimistes 

qui se sont servis de ces expressions : pyrite de fer, pyrite 

de cuivre , couperose b lanche , bleue et verte , ou bien de 

celle-ci : sulfure de cuivre , sulfure de fer. Cependant, telle 

que nous la concevons aujourd 'hui , cette idée est dépen

dante de la théorie a tomique, et par conséquent il faut en 

chercher l 'origine dans les écrits du chimiste q u i , le p r e 

mier, a représenté la composition de deux sels du même 

genre par deux formules semblables. 11 est certain que 
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Berzelius, en at tr ibuant aux sulfates , aux séléniates et aux 

chromâtes les f o r m u l e s S 0 3 + O M , S e 0 3 + O M , C r 0 3 + O M , 

avait une idée parfaitement nette des types chimiques. Il 

eu est de même des personnes qui ont rapproché les chlo

rates des bromates et des iodates , les chlorures des b ro 

mures et des iodures. M. Mittscherlich est venu donner 

plus de relief à cette idée par sa découverte de l ' isomor-

phisme. 

Néanmoins on a toujours laissé quelque chose d'indécis 

dans cette question ; les termes n 'ont pas été nettement dé

finis , et l 'on s'est contenté de considérer, d 'une manière 

assez vague, comme appartenant à u n même type chi

mique , les composés qui renferment le même nombre d'a-

lomes et qui présentent une certaine analogie dans leurs 

propriétés. 

M. Baudr imont , qui le p remier , je crois , s'est servi de 

cette expression type chimique , considère, avec Berzelius, 

les sulfates, les séléniates, les tellurates et les chromâtes 

comme des sels d 'un même type, mais avec cette différence 

qu' i l emploie des formules brutes et représen te , par 

conséquent, l 'arrangement atomique des sels précédents 

par R O 4 M. 

En effet, l 'idée des types paraît ê t re , au premier abord, 

indépendante de toute théorie sur l 'arrangement des atomes. 

Car,qu 'onnotelessulfates ainsi, S O 1 M, ou ainsi, S0 3 - f -OM, 

peu importe ; du moment qu 'on note tous ces sels de la 

même maniè re , on admet qu'ils appart iennent à un même 

type. Telle paraît aussi avoir été l'idée de M. Dumas, 

lorsque , il y a quelques années, il a appelé l 'attention des 

chimistes sur ce sujet. 

Mais la question est loin d'être aussi simple; elle est 

entourée de mille difficultés, et établir une théorie des 

types, c'est établir une classification chimique basée sur 

le nombre , la na tu re , les fonctions et l 'arrangement tant 

des atomes simples que des atomes composés. 
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Je suppose, en effet, qu'on demande si les chlorures et les 

oxydes appart iennent à un même type. On ne peut pas faire 

une question plus simple, et cependant les chimistes, qui re

présentent ces composés par O M e t C l M , admettront l ' iden

tité du type, tandis que d'autres personnes qui les repré

sentent par O M e t C F M , ou bien , comme M. Gerhard t , 

par OM 2 et Cl M, rejetteront cette identité. Il n 'y aura 

même pas accord entre les chimistes qui admettent les for

mules OM et Cl M; car pour les u n s , l'oxygène et le chlore 

jouant le même rôle , et pour les autres cela n 'étant pa s , 

il y aura identité de type dans le premier cas, et non dans 

le second, 

Ceci paraî tra plus évident dans l 'exemple suivant: On 

demande si les cyanates et les sulfocyanures appart iennent 

à un même type. Cela ne fera pas de doute pour les ch i 

mistes qui co . i . idèrent que l 'oxygène, le soufre et le sélé

nium sont de . corps équivalents. Mais on sait que tout le 

monde n'est p is d'accord là-dessus, et que , en général , on 

attribue ce tvpe C y ' O - f - O M aux cyanates , et cet autre 

C y ' S 1 + M aux sulfocyanures. 

Aux chimistes qui admettent l 'équivalence des fonctions 

des corps simples (rue je viens de ci ter , qui considèrent les 

éthers carboniques su l furé , bisulfure, trisulfuré et non 

sulfuré C 0 3 E 2 , C ° ' 17, C ° E, C S 3 E 5 comme appartenant 

à un même type, ou demande s'il doit en être de même de 

l 'hyposulGte, du quintisullure et du sulfate de potassium, 

S'-f- K, Q3-f- K et + K. Les réponses ne s'accorderont 

certainement pas. 

J'ai dit que l'idée des types chimiques paraissait être in 

dépendante de toute théorie sur l 'arrangement des atomes. 

Cela est parfaitement v ra i , jusqu 'à un certain point. Mais 

s'il n'est pas nécessaire de connaître cet arrangement pour 

les deux corps que l'on compare , il faut néanmoins savoir 
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s'il est le même ou non , quel que soit d'ailleurs cet arran

gement. La question ainsi posée, et l 'état actuelde nos con

naissances ne nous permet pas de la poser aut rement , se 

trouve singulièrement simplifiée, car nous n'avons plus à 

nous préoccuper de l 'arrangement des atomes, mais seule

ment de savoir s'il est le même ou non , dans tel et tel 

corps. 

Néanmoins de nombreuses difficultés entourent encore 

ce sujet ; c'est ce qu 'on va voir par les questious suivantes : 

L 'alun de potasse et celui d 'ammoniaque, isomorphes, 

susceptibles de cristalliser ensemble en toutes proport ions, 

appart iennent- i ls au même type? 

Tou t le monde admet que les carbonates de chaux et de 

magnésie, qui sont isomorphes et qui renferment le même 

nombre d 'atomes, sont moulés sur le même type. En est-il 

de même pour la dolo mie? 

On ignore quel est l 'arrangement des atomes dans les 

acétates ; on veut seulement savoir s'il est le même dans l'a

cétate de potasse et dans celui d'éthyle. 

On veut savoir si l'acétate d'éthyle et celui de méthyle 

appart iennent à un même type. Si on se prononce pour l'af

firmative, ce ne peut être qu'à la condition d'admettre, 

dans ces deux é thers , l'existence de deux groupes, l'éthyle 

et le méthyle , ou l 'éthérène et le méthylène. Mais alors 

l'oxyde d'éthyle , de méthyle , d 'amyle, etc. , doivent appar

tenir à un même type; même conclusion pour le méthy

lène , l ' é thérène , l 'amylène , e t c . ; même conclusion pour 

les acides formique, acétique, butyr ique, margarique,etc. : 

par conséquent, le lormiate de méthyle et le inargarate 

d'amyle doivent être rangés dans le même type. 

On ne peut pas toucher un corps sans soulever une dif

ficulté. Qui dit identité de type , dit même arrangement 

atomique. Le carbonate de chaux ne cristallisant pas comme 

celui de baryte , peut-on dire qu'ils appart iennent au même 

type? Si l 'on répond o u i , comment concevoir que deux 
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corps (jui ne cristallisent pas de même, qui par conséquent 

n'ont pas le même.'arrange.ment atomique, aient néanmoins 

le même type? C'est contradictoire; ou bien il faut admettre 

que deux corps peuvent avoir le même type sans avoir le 

même arrangement. Alors qu'est-ce qu 'un type ? 

En m'occupant, de ce sujet, j ' a i apporté moi-même une 

profonde modification dans l'idée qu'on s'était formée sur 

les types : de l 'ammoniaque et du soi-disant iodure d'azote 

on faisait deux types différents; de l 'éthérènc et des étlié-

renes chloré, b icbloré , tr ichloré et quadrichloré on en 

faisait cinq autres. J 'a i exposé précédemment mes idées sur 

ce sujet et je n'ai pas à y reveni r , si ce n 'est pour faire voir 

les nouvelles difficultés qu'i l soulève. 

Je suppose qu 'on soit d'accord avec mo i , et qu'on ad

mette que le chlore, en se substituant peu à peu à l 'hydro

gène dans l 'éther carbonique, ne change pas le type de 

celui-ci; je demande alors s'il doit en être de même dans 

tous les cas , par exemple lorsque la liqueur des Hollandais 

et l'étlier hydrochlorique bicbloré se ehlorurent complète

ment? Si l 'on dit oui , on se trouvera immédiatement arrêté 

par une difficulté d 'un nouveau genre. 

L'éther hydrochlorique bicbloré et la l iqueur des Hollan

dais, étant isomères, ne peuvent avoir lemême arrangement 

atomique, ou l e m ê m e type. S i , en se pe rch lo ru ran t , l 'é

ther hydrochlorique conserve son arrangement, si la l iqueur 

des Hollandais conserve aussi le sien , dans l 'un et l 'autre 

cas, on devra obtenir deux chlorures de carbone C 2 C 1 6 iso

mères , possédant , l ' u n l 'arrangement de l 'éther hydro

chlorique, l 'autre celui de la l iqueur des Hollandais. Or , 

comme cela n 'arrive pas , comme les deux chlorures de 

carbone sont identiques , il faut donc que , à un certain 

moment, le type de l 'un des corps employés se soit brisé 

pour se reformer s u t celui de l 'autre . 

Outre celle modification, j ' e n ai apporté deux autres qui 

sont loin d'être adoptées par les chimistes ; je me borne à 
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lus rappeler. La première consiste à faire rentrer dans un 

même type les sels ferreux et ferriques , chromeux et ehro-

miques , e tc . ; et la seconde, à at tr ibuer le même type à 

certains corps simples et à certains corps composés, comme 

le chlore , l 'hydrogène et l'acide chlorliydrique. 

M . Dumas est venu , à son tou r , apporter de nouvelles 

modifications à l'idée que nous avions des types ehimiques. 

Mais, ayant traité ce sujet plutôt en poète qu'en savant, il 

en résulte qu'i l est difficile de saisir exactement sa pensée, 

et qu 'on peut tirer de sa théorie des conséquences qu'i l se

rait le premier à repousser. 

M. Dumas admet que non-seulement les corps chlorés, 

mais encore les corps oxydés, appart iennent au même type 

que les substances hvdrogénées dont on peut les faire dé

river par substitution équivalenle: ainsi, pour lu i , l'alcool 

et l'acide acétique appart iendraient , malgré la différence 

de leurs propriétés , à un même type. Il faudrait par con

séquent en conclure que l'acide carbonique CO 2 appartient 

au type gaz des marais CH*, l'alcool C 5 H 6 O au type C ' H 8 , 

l'acide lartr ique C 4 H G 0 5 au type C * H 1 8 , etc. Cependant 

nous voyons que , u n peu plus t a rd , il a admis un type 

alcool et u n type acétique différents l 'un de l 'autre. 

Que cette statue soit en bronze , en marbre ou en ivoire, 

peu importe la mat iè re , dit M. Dumas ; c'est toujours la 

môme statue, le même type. 

E n effet, peu importe que ce sulfate soit un sel de cuivre, 

de plomb ou de fer; il appartient toujours au type sulfate. 

Mais où faut-il s 'arrêter; le sulfate d 'ammoniaque, l'é-

ther sulfurique , l ' a lun , appartiennent-ils au type sulfate? 

alors qu'est-ce qu 'un type? Toutes les difficultés que j'ai 

signalées plus haut, surgissent de nouveau. 

Si l 'hydrogène joue le rôle des métaux, si le chlore et 

l'oxygène jouent celui de l 'hydrogène, si le soufre et le sé

lénium jouent celui de l'oxygène , si la matière est indiffé

ren te , si nous ne devons tenir compte que du nombre et de 
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D E U X I È M E S E C T I O N . 

CONSTRUCTION DE LA SÉRIE. — CLASSIFICATION DES SÉRIES. 

CONSTRUCTION DE LA SÉRIE. 

Il nous sera facile maintenant de revenir de la théorie à 

l 'expérience : pour cela , nous dirons tout simplement que 

les composés d'une même série renferment le même nombre 

d'atomes de carbone, qu'ils se métamorphosent facilement 

les uns dans les autres , et qu'ils ont une composition telle, 

qu'on peut la représenter : 

Celle des premiers , par un carbure d'hydrogène et par 

ses dérivés chlorés , bromes, nitrés , etc. , que nous n o m 

merons des nuclénides ; 

Celle des seconds, par une nuclénide, plus 1 , 2 ou 3 

molécules d 'une des dyades suivantes : H 8 , CI 8 , Br s , I 8 , F l 8 ; 

Celle des troisièmes, par une nuc lén ide , plus 1, 2 ou 3 

molécules d 'une des monades suivantes : O , S, Se , T e ; 

Et celle des quatrièmes, par une nuclénide, plus I F O . 

H s S , H » S c , o u H ' T e . 

l'arrangement des alomes , alors tous les corps suivants 

devront appartenir à u n même type (en donnant alors aux 

atomes le poids des équivalents) : CO , S O 8 , Cil ' 2 , K O 3 , 

MnO 8 , C C I 8 , C N H , ete. 

M. Dumas ne va certainement pas jusque- là , et il dira 

que pour que deux corps appartiennent à u n même type il 

ne suffit pas qu'ils renferment le même nombre d 'atomes, 

mais qu'ils doivent avoir le même arrangement. Alors, à 

quoi reconnaîtrons-nous si les corps que je viens de citer 

ont ou non le même arrangement? 

La théorie de M. Dumas est trop générale; par sa cou

leur poétique, elle se prête trop aux interprétations : c'est 

un programme dont nous attendons la réalisation. 
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( * ) La place des anhydrides monobasiques n'est pas là , ce sont des dia

mérides ; ma i s , soit pour faire un sacrifice à l 'habitude , soit provisoirement, 

on pourrait les laisser avec les autres anhydrëes. 

A cette série nous ajouterons encore une catégorie qui 

comprendra les jinhydrées, dont la composition peut se 

représenter par une monadie , moins - j , r et 2 Aq, et que 

nous partagerons : 

i ° . En anhydrides, ce sont des monadées moins une 

quantité d 'eau, qui représente précisément la capacité de 

saturation de ces dernières ; 

2 0 . Et en dianhydes, ce sont des monadées , moins une 

quantité d 'eau, qui représente le double de la capacité de 

saturation de ces dernières. 

A ins i , l 'acide acétique monobasique donne un anhy

dr ide , C s H ' * 0 ? — l A q , ou a C ' H ' O » — Aq (*) ; l'acide 

formique monobasique une dianhyde , C I P O s — Aq; 

l'acide carbonique bibasique un anhydi yde , CH 9 O 3 •— Aq ; 

et l 'acide lactique bibasique, mais acide d 'un autre genre, 

donne u n anhydride et une d ianhyde , C 6 11 1 2 0 6 —- Aq 

et —• 2 Aq. 

Voilà les principales divisions qui sont comprises dans 

la première partie de la série ou dans les aplones. 

La seconde partie renferme les diameroncs ; celles-ci 

sont formées par l 'union des aplônes d 'une même série ou 

de plusieurs séries différentes, avec ou sans élimination 

d'eau ou d'acide chlorhydrique. 

Nous avons dit que les halo et les hydrodiamérides, pour 

ne prendre que les cas les mieux connus , renferment, les 

résidus des corps qui ont servi à les former. S'il n 'y avait 

qu 'un seul procédé général pour préparer ces diamérides, il 

nous serait très-facile de faire une hypothèse sur leurs rési

dus et de nous en servir j ) O u r les classer. Mais nous savons 

qu 'un même corps peut se préparer d'après plusieurs pro

cédés différents, et q u e , par conséquent, nous y pouvons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( m ) 
supposer tel ou tel résidu, et même n 'en pas admettre du 

tout, comme daus l'acide sulfobenzidique, qui se prépare 

par l 'union directe de l 'anhydride sulfurique avec la b e n 

zine, sans élimination d'eau. 

Cependant nous pouvons tourner la difficulté en recou

rant à mie convention très-simple que voici : 

Pour déterminer la nature d 'une diamérone, nous pren

drons l 'eau comme pierre de touche, c'est-à-dire que nous 

constaterons si', dans la préparation de cette diamérone, 

il se sépare ou non de l'eau , et quelle en est la quantité j 

ou bien , ce qui revient au même, nous constaterons quelle 

est la quanti té d'eau qu'elle absorbe pour se dédoubler. 

ISous choisissons l 'eau, parce qu'elle représente les acides, 

c'est l'acide hydrique ; parce qu'elle représente les bases, 

c'est l'oxyde d'hydrogène; d'où il suit qu'elle représente 

également les sels, car elle se p rê t e , exactement comme 

eux, à la double décomposition saline. 

Kous choisissons l 'eau, parce qu'elle renferme les deux 

éléments extrêmes, l'oxygène et l 'hydrogène, q u i , à eux 

seuls , t iennent l ieu , dans les composés organiques , de tous 

les autres corps simples, moins le carbone et les analogues 

de l'azote. 

Enfin, nous choisissons l 'eau, parce que c'est eu sa p ré 

sence que se font toutes les réactions dans les corps orga

nisés , et q u e , dans nos laboratoires, elle p rend , le plus 

souvent, part aux métamorphoses, soit en se combinant 

avec les corps qui sont en sa présence, soit en se séparant 

de ceux avec lesquels elle est combinée. 

Ayant ainsi pourvu au choix de notre pierre de touche, 

il nous en reste u n autre tout aussi important à faire ; c'est 

celui de la préparation , ou de l 'équation du corps que nous 

voulons essayer. Mais il est tout fait , car il nous est im

possible, main tenant , de choisir une autre équation que 

celle dans laquelle nous verrons figurer l 'eau. 

Il est vrai cpie, parmi les diverses équations de prépara-
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lion de certaines diamérides, on n 'en rencontre pas ton-

jours une qui contienne de l 'eau ; mais il est facile de trans

former, par la pensée, ces équations en une autre qui en 

renferme. Ains i , à l 'équation de préparation du phospham. 

rjui n 'a encore été obtenu que par l 'action du chloride 

phosphorique sur l ' ammoniaque , on peut substituer la 

suivante : 

PO* H 3 + 2 H 3 N — 4 A q = P H N 2 , 

qui représente le phospham comme un produit de l'action 

de l'acide phosphorique sur l 'ammoniaque, avec élimina

tion d'eau. 

Il serait également, possible de ramener les équations des 

halodiamérides à des équations hydrat iques , comme la 

suivante par exemple, qui représente celle du chloro-

phosphure d'azote : 

P O , H 3 + C l H ' N - 4 A q = P C l 3 N i 

mais il est beaucoup plus simple de la rapporter au chlo

rure de phosphore, et de faire des halodiamérides une classe 

à part . 

Après avoir ramené la formation des hydrodiamérides à 

un seul procédé, il nous sera facile de les classer, ou plutôt 

notre classification est toute faite, car nous n'avons qu'à 

transporter ici notre grand casier des diamérides [voyez 
Action des acides sur les substances organiques), puis à 

disposer chaque case en ligne droi te , avec son étiquette 

qui servira de définition aux corps qu'elle renferme. 

A la suite de ce casier, nous ajouterons quelques divi

sions qui se trouvent dans le tableau suivant : 
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S y n h é t è r e s . 

p o l y a d e l p l i e s . 

Les diamérines sont alcalines, les diameramides sont 

neutres, les diaméracides, comme leur nom l ' indique, sont 

acides, les diamérées sont neu t r e s , et les syndiamérides, 

qui peuvent être neu t res , acides ou alcalines , sont formées 

par la condensation de plusieurs molécules de diamérides 

en une seule. Ains i , les acides cyanurique , cyamélurique, 

mellonhydrique, etc. , sont des syndiamérides. 

Quan t aux paradiamérides , ce sont des corps peu connus, 

et que je divise, assez arbi t ra i rement , en adelphes ou 

composés formés par l 'union d'aplônes d 'une même série , 

et en synhétères ou composés formés par l 'union d'aplônes 

de deux séries différentes, comme l'acide formiobenzoïlique, 

CH ' 0 J - f - C 7 H e O . 

Les diadelphes renferment deux aplônes égales ou diffé

rentes d 'une même série, comme la benzoïne , 2CH 6 0, 
et la quinone verte , C 6 IL O* -f- C 6 H 6 O s . 

Les triadelphes et les polyadelphcs renferment u n plus 

grand nombre d'aplônes d 'une même série. 

Les sous-divisions des hydrodiamérides sont celles du 

(1) Je me sers ordinairement du nom de diaméride, pour désigner tes 
hydrodiamérides dans la formation desquels il entre au moins un acide. 
A et A' désignent les acides, B et IV les corps non acides. 

DIAMÉ&0NFS. 

/ D i a m é r i n e s ou 1 
alca lo ïdes par A + B 0 1 1 B + B ' ; 

I . l l y d r o d i a m e n d c s I 1 

1 D i a m e r a m i d e s . par A + B ; 
.. , . , , . ] D i a m é r a c i d e s . . par A + ( A ' o u B ) : 

d i a m e n d e s 1 ) . I . , , „ , 
f D t a m e r e e s . . . . par B + B , 

\ S y n d i a m é r i d e s . par n ( A + B ) . 

II. Halad iamér ides . 

Î diade lphes ; 

t r iade lphes ; 
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grand casier ; nous les reproduirons plus lo in , dans un ta

bleau général, avec celles des paradianiérides. 

CLASSIFICATION DES S É R I E S . 

Noire série type étant achevée , nous allons essayer d'eu 

laire une nouvelle avec un autre novau , avec un autre 

carbure d 'hydrogène, C 8 i l 8 par exemple. Réunissons donc 

à ce carbure tons les corps auquel il donne naissance, sans 

perdre du carbone, et comparons tous ces corps à ceux de 

la série précédente. 

Il pourrai t arriver deux choses : ou les membres de la 

seconde série auraient une composition analogue à celle des 

membres correspondants de la première , mais leurs pro

priétés ne se ressembleraient pas ; ou bien , les membres qui 

auraient des propriétés semblables n 'auraient pas une com

position analogue. 

Ainsi , il se pourrai t que l'on eut le parallèle suivant : 

Première série. Deuxième série.. 

H y p e r h a l i d e s G" I I " -f- Cl 2 C 8 IL Cl ; 

Ac ides C ' K P + O 2 C 8 H 8 + 0 ; 

Alcool C ' H ' i - i - H ' O C ! H 8 - | - C " ; 

A l d é h y d e C , n i r o
 - f - O C ' f P - f - 0=. 

Si les choses étaient réellement a insi , nous ne retirerions 

pas un grand avantage de la construction de nos séries ou 

de nos arbres chimiques; car, en plaçant l 'un à côlé de 

l 'autre les deux arbres qui se ressemblent le p lu s , nous 

trouverions que les parties analogues n 'y remplissent pas 

les mêmes fonctions. Les racines de l 'un e l l e s feuilles de 

l 'autre serviraient à la nutr i t ion ; les organes de la généra

tion seraient représentés, clans l ' un , par les étamines , e t , 

dans l ' au t re , par la corolle, etc. 

M a t s , lorsque j ' a i publié mes premières séries , je me 

s u i s appuyé avec confiance sur le principe suivant : 
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Si à deux corps analogues on fait subir les mêmes mé

tamorphoses, les produits seront, encore analogues. 

C'est le principe d'analogie, celui qui a conduit le chi

miste à qui l 'on doit la découverte du second alcool, de la 

seconde amide, du second acide amidé , à prévoir leurs mé

tamorphoses ainsi que la composition des produits auxquels 

ils donnent naissance. 

Mais , jusqu'où peut-on suivre ce guide sans tomber dans 

l 'erreur ; jusqu'à quel point peut-on s'en servir dans une 

classification ? 

Voici deux corps analogues, l'acide formiqne et l'acide 

acétique : on enlève à tous les deux H 2 0% qu'on remplace 

par JS'H, et l 'un des produits est acide (cyanhydrique), tandis 

que l 'autre est neutre (acéto ni t ryle) . En voilà deux au t res , 

le bicarbonate et le bicamphorate d 'ammoniaque : on leur 

enlève H* O 2 , et l 'un donne de l'acide cyanique , tandis que 

l'autre donne de la camphorimide. L'acide citrique tr iba-

siquo reste tel en perdant H 2 0 , et , dans les mêmes cir

constances, l'acide tartrique bibasique devient monoba

sique, tandis que l'acide alloxanique bibasique se change 

en un corps neutre . 

On reprend ces deux acides bibasiques, camphorique et 

al loxanique, on les soumet à l 'action des mêmes agents : 

l 'un donne une diamide, un acide amidé, uned i - imide , etc. , 

l 'autre donne un acide mycomélinique, un acide urami-

l ique , de l 'u rami le , de la murexide , de la murexane , et 

beaucoup d'autres corps qui ne paraissent offrir aucune 

analogie avec les produits de l'acide camphorique ou de 

tout autre acide bibasique. 

Je conçois qu'en présence de pareils faits, les chimistes 

soient très-réservés, et ne se servent de l'analogie que 

comme d 'un indice souvent infidèle. 

Cependant j ' a i toujours accordé une grande confiance à 

re princijie, et j ' a i été disposé à ne considérer les exceptions 

que comme des anomalies aj^parentes qui devaient tôt ou 

M 
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lard recevoir leur explication et. rentrer dans la règle: ainsi, 

l 'on a vu que j ' a i élevé des doutes sur la nature des fonc

tions que l 'on attribue aux acides cyanique et cyanhydrique, 

et l'on verra juus loin que les acides alloxanique et dialuri-

que , malgré l 'apparence contra i re , se comportent exacte

ment comme l'acide camjfhorique. 

D'un autre côté, il est jiossible que les caractères sur les

quels on s 'appuie, pour décider si deux corps sont analo

gues ou non, n 'aient pas la valeur qu 'on leur attribue. Ainsi, 

autrefois, les naturalistes attachaient une grande valeur à 

la forme extérieure des animaux et au milieu dans lequel 

ils vivent, e t , en conséquence, ils rangeaient les phoques 

et les baleines parmi les poissons. Aujourd 'hu i , on ac

corde moins de valeur au mi l ieu , plus d'importance à la 

forme in té r ieure , et l'on place les animaux précédents 

dans les derniers rangs des Mammifères. Il y a même des 

naturalistes q u i , à l 'examen attentif de l 'intelligence et de 

la main du phoque, sont disposés à lui donner la première 

jdace après l 'homme. 

Autrefois l'aspect métall ique avait une grande valeur, 

et le tellure était placé parmi les métaux. La solubilité et la 

saveur n 'en avaient pas une moins grande; aussi plaçait-on 

l'acide borique parmi les sels, et l 'on en excluait le carbo

nate de chaux. Aujourd 'hui , on attribue la jdus haute 

importance aux caractères électrochimiques, e t , en con

séquence, on sépare la tr iehloranil ine neutre de la bichlo-

ranil ine basique , et l 'acide cyanhydrique du nitryle acé

t ique. Quan t à nous , nous n'attachons à ces caractères 

qu 'une valeur très-secondaire, puisque nous voyons qu'un 

même corps , comme le glycocol, peut jouer le rôle d'un 

acide, d 'un alcali et d 'un corjis neutre. 

Si l 'on jette un coup d'ceil sur l 'ensemble de nos séries, 

on y reconnaîtra un accord remarquable entre la composi

tion et les fonctions des termes correspondants ; et s i , ça cl 

l à , on rencontrait quelques i rrégulari tés , ce ne serait pas 
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une raison suffisante pour déplacer les corps qui les offrent, 

pas plus que c'en serait une de séparer le lis blanc du lis 

bulbifère, attendu que ce dernier , au lieu de porter ses 

bulbilles à ses racines, les porte à l'aisselle de ses feuilles. 

Plusieurs moyens s'offrent à nous pour classer les séries, 

ou , ce qui revient au même , pour classer les carbures d'hy

drogène. 

Remarquons d'abord qu' i l n'y a aucun carbure d 'hydro

gène qui renferme plus de molécules ou d'équivalents 

d'hydrogène que de molécules de carbone , excepté certains 

hyperhydrènes dont le nombre des molécules d'hydrogène 

ne dépasse que d 'une unité le nombre des molécules de 

carbone (CH» + H% C s H 4 + fP , C 3 H» + H*, etc .) ; mais 

nous n'avons pas à nous occuper ici de cette espèce de 

carbures. 

Voici les méthodes qui s'o/Irent à nous pour classer les 

séries : 

Premièrement. — On pourrai t réunir dans un même 

ordre les carbures qui renferment la même quanti té de 

carbone, et sous-diviser les ordres en séries d'après le 

nombre des molécules d'hydrogène. On aurai t alors la 

division suivante : 

l " ORDRE C. 

Preniièro série. 

CH 3 

I I E ORDRE C ! . 

Première série. Deuxième série. 

C'PP C ! H< 

m1* oBiiHK C 3 . 

Première série. Deuxième série. Troisième série. 

C 3 H ! C 3 H ( C 3 H C 

Je reviendrai sur cette méthode dans un instant. 

Deuxièmement. — On pourrai t réunir dans un même 

ordre tous les carbures qui offrent le même rapport entre 

2 4 -
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le carbone et l 'hydrogène et sous-diviser les ordres en 

séries d'après le nombre des molécules d 'hydrogène; ainsi : 

I E R ORDRE NCH1 

IRG SÉRIE. 

CH1 

•j1- serie. 

C3 H* 
3 E SÉRIE. 

C3 H" 
4 e SÉRIE. 
C'HB 

5E SÉRIE. 

CSH'° 

I I E ORDRE NC! H!. 

I1" SERIE. 

C3H ! 

2e SÉRIE. 
C4H4 

i" SÉRIE. 
C6 FF 

I e S«RIE. 
e H S 

5 E SÉRIE. 
C" H'" 

I I I E OKDEF. NC3 H'. 

"SÉRIE. A" SÉRIE. 3 E SÉRIE. 4E S^R'E- 5E SÉRIE. 
C3H' C6H< CFT C , 3H8 C15H'° 

IV E ORDRE NC3 H1. 

LRE SERIE. 
C3 H' 

2 e SÉRIE. 
C6H8 

3 E SÉRIE. 
C3H'2 

4 e SÉRIE. 5E série. 

C'1 H33. 

C ' e s t la classification que j ' a i adoptée autrefois; elle 

offre des avantages incontestables pour ce qui regarde le 

premier ordre . C'est l à , en effet, que se trouvent le méthy

lène , l 'é thérène, le propylène, etc. , le mélissène; les 

acides formique, acétique, propionique , e tc . , mélissique; 

le méthyle , l 'é thyle , le propyle , etc. ; le mélissyle. 

Je sais que la distribution de cet ordre a été accueillie 

avec peu de faveur dans le p r inc ipe , et qu 'on a été fort 

surpris de me voir me t t r e , l 'un à la suite de l ' au t re , les 

acides carbonique, formique, margarique et stéarique, de 

me voir confondre dans une même classe l'acide formique 

e t les acides gras, d 'une par t , et l'alcool avec l'acide acétique 

de l 'autre . Mais je pense qu'aujourd hui beaucoup de 

chimistes reviennent de leur premier jugement et ne sont 

pas éloignés d'adopter ma distr ibut ion. 

On sait que les perfectionnements de cet ordre sont dus 

aux équivalents de M. Gerhardt qui Ont permis de redresser 
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beaucoup d ' e r r eu r s , et à M. Dumas qui a donné une liste 

corrigée de quelques-uns des acides que cet ordre renferme. 

Quant aux autres o rd res , les avantages qu'i ls offrent 

sont douteux. Aux carbures C 5 H s , C 1 0 H 1 6 , C 1 5 H " , G 8 0 H 3 8 

on pourrai t rattacher les combinaisons du c i t rène , des 

essences de térébenthine et de copahu, du carvène, du 

colophène, des acides pinique et sylvique. Mais ces rappro

chements sont t rop ra res , et pas suffisamment justifiés. 

Troisièmement. — Eu par tant de mon premier o rd re , 

M. Gerhardt a adopté u n rapport particulier qu'i l appelle 

rapport d'homologie. Deux corps sont homologues lorsqu'ils 

diffèrent l 'un de l 'autre par n fois C i l ' . Ains i , les com

poses suivants, d 'une même ligne horizontale, sont homo

logues : 

CEP, C 2 H<, C H 6 , C ' H 8 , . . ; 

C S H 2 , C 9 H ' , C '»H e , C " H 3 , . . . ; 

C H 2 0 , C 2 H j O , C 3 H 6 0 , C ' r P O 

\ o i c i comment on pourrai t justifier, à p r i o r i , l 'emploi 

de cette méthode, en par tant de mon premier ordre comme 

d 'un rapport parfaitement établi entre le nombre des 

atomes et les propriétés des corps qui appart iennent à cet 

ordre. Admettons qu' i l soit bien démontré que si à deux 
corps analogues (par conséquent à deux corps correspon

dants de deux séries de notre premier ordre), on fait subir 
les mêmes métamorphoses, les nouveaux produits seront 
encore analogues ; il est évident que si de C I 0 H 2 0 et de 

C n I I 2 2 on enlève C H 2 , les deux restes C 9 I 1 1 8 et C 1 0 H 2 0 

seront et analogues et homologues; que si de C 8 H* O s et 

de G 5 I I 1 0 O 2 on enlève I I 8 O , les deux restes seront et 

analogues et homologues ; que si de C 5 I I 1 0 O 2 et de C e H 1 2 O 2 

on enlève C0% les deux restes C*H 1 0 et C 5 H 1 ! seront et 

analogues et homologues ; que si du carbonate de méthyle 

et du carbonate d'éthyle analogues et homologues on enlève 

CO 2 , les deux restes, alcool méthylique et alcool éthylique, 
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seront encore et analogues et homologues ; que si de 2 C s H 4 O 2 

et de 2 C 4 f F O s on enlève C O * ' + H ! 0 , les deux restes, 

l'acétone et la bu tyrone , seront encore et analogues et 

homologues. 

Mon principe', poussé jusque dans ses derniers retranche

ments , aurait donc dû me conduire à l 'homologie. Mais je 

ne sais pou rquo i , je n 'ai pas osé l 'appliquer dans le cas où 

les deux corps, que l 'on compare , perdent ou gagnent du 

carbone. 

Ce n'est pas en par tant de ce principe que M. Gerhardt 

est arrivé à l 'homologie, mais simplement en comparant 

les propriétés^des corps. 

Si les corps homologues ne présentaient pas de l 'analogie, 

il 'faudrait rejeter cette classification ; mais il n 'en est point 

ainsi , et pour s'en assurer, il suffit de jeter les yeux sur les 

composés homologues des séries CII% C s f P , C S H , etc.; il 

est vrai que ces séries avaient déjà été rapprochées sans le 

secours de l 'homologie, et qu'on pourra i t a t t r ibuer leur 

analogie au rapport géométrique que j ' a i signalé. Mais en 

dehors de ces séries on en rencontre d'autres dont les 

membres sont aussi analogues et homologues : telles sont, 

par exemple, les séries pyr id ique, phénique , boluique, 

xylénique, mésytique et cyménique. 

Cependant je dois faire remarquer qu'il y a quelquefois 

analogie entre les deux séries , sans qu'il y ait homologie, 

comme dans les séries benzoïquc et c innamique. 

Voici de quelle manière je classerai les séries homologues : 

Pour déterminer l 'ordre d 'un carbure d'hydrogène, je 

prendrai le chiffre qui représente la différence entre le 

nombre des molécules de carbone et celui des molécules 

d 'hydrogène, et j 'augmenterai ce chiffre d'une unité. 

Il faut se rappeler que 2 atomes d'hydrogène ou 1P ne 

représentent qu 'une molécule; alors , 

C — 1 P , C 2 — I P , C 3 — H 6 , O — I F . . . — o , 
qui, avec 4 - 1 , donne le premier ordre; 
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C — H ' , C 1 — H 1 , C ' - H ' , O— H \ . . = i , 

q u i , avec -f- i, d o n n e le d e u x i è m e o r d r e ; 

C 3 — H 2 , C — H ' , C 5 — H% G 6 — H 8 . . . = 2 , 

q u i , a v e c i , d o n n e le tro is ième o r d r e ; 

C' — I I ' , C 5 — H 4 , C S — I I E , C ' — H 8 . . . = 3 , 

q u i , a v e c +- i , d o n n e le quatr ième o r d r e . 

J e d i v i s e l e s o r d r e s e n s é r i e s d o n t l e n u m é r o e s t d o n n é 

d i r e c t e m e n t p a r l e n o m b r e d e s molécules d ' h y d r o g è n e . 

A i n s i , u n rapport par différence a u g m e n t é d ' u n e u n i t é ," 

i n d i q u e l ' o r d r e , e t l e n o m b r e d e s m o l é c u l e s d ' h y d r o g è n e , 

d é s i g n e l a s é r i e . 

1 e r ORDRE. 

i l e série, a" série. 3 e série. 4 e série. 5 e série. 

C I F C H ' C 3 I I E C* H 9 C 5 I I " , . . . 

i r c série. 

C H 2 

i r e série. 

C 3 H 2 

2 e série. 

C 3 H' 

2 e série. 

C IF 

IIe ORDRE. 

3 e série. 

C 4 H S 

I I I E ORDRE. 

3 e série. 

C 5 I I E 

4 e série. 

O H " 

4 e série. 

O H S 

5 E série. 

O H 1 " , . . . 

5 E série. 

O H " , 

J ' a u r a i s c e r t a i n e m e n t a d o p t é c e t t e c l a s s i f i c a t i o n d a n s 

l e s t a b l e a u x q u e j e d o n n e à l a fin d e c e t o u v r a g e , s o i t à 

c a u s e d u p r i n c i p e d o n t j e l a f a i s d é c o u l e r , s o i t à c a u s e d e 

l a r é g u l a r i t é d e s n o m b r e s . M a i s , c o m m e e n d e h o r s d u 

p r e m i e r o r d r e , l e n o m b r e d e s s é r i e s n ' e s t p a s a s s e z c o n s i d é 

r a b l e , n o u s n e r e t i r e r i o n s pas aujourd'hui u n a s s e z g r a n d 

a v a n t a g e d e c e t t e c l a s s i f i c a t i o n ; j e p r é f è r e e m p l o y e r provi

soirement l a s u i v a n t e . 

Quatrièmement. — J e d i v i s e h o r i z o n t a l e m e n t t o u s l e s 

c o m p o s é s e n d e u x g r a n d e s c l a s s e s : 

i ° L e s oligoxydes ( p e t i t n o m b r e ) d o n t l e s m o n a d é e s n e 
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Oligoxydes. 

I 2 

A В 

Polyoxydes. 

Je partage ensuite les uns et les autres par une même 

verticale, de sorte que tous les corps se trouvent distribués 

dans u n casier à quatre compartiments. 

Le premier compartiment renferme tous les composés 

qui appartiennent aux séries C H ! , C s LP, C 3 H% etc. , c'est-

à-dire du méthylène, de l 'é thérène, du propylène , du buty-

rène , etc. Ces composés, outre les analogies que j ' a i signa

lées, présentent un fait bien remarquable ; c'est que ceux 

des séries supérieures peuvent passer successivement dans 

les séries inférieures : a ins i , par l 'oxydation, la c i re , les 

acides stéarique, margar ique , cétique, etc. , se convertis

sent successivement en acides subér ique, cenanthyhque, 

pimélique, adipique, capryl ique, valérique, butyr ique, 

suceinique, acétique, etc. : tandis que les composés des 

séries inférieures peuvent rencontrer régulièrement les 

séries supérieures ; ainsi le cyanure de méthyle passe dans 

la série éthyl ique, le cyanure d'éthyle passe dans la série 

propionique , etc. 

Le deuxième compartiment renferme toutes les autres 

séries des oligoxydes. Parmi celles-ci, il y en a un assez 

grand nombre qui jouissent d 'une propriété commune; 

c'est de pouvoir passer d 'une série à l 'autre et se transformer 

renferment pas plus de a atomes d'oxygène dans les acides 

monobasiques, et plus de 4 atomes, dans les acides biba-

siques; 2° les polyoxydes, dont les monadées renferment 

plus de 3 atomes d'oxygène dans les acides monobasiques, 

i'l plus de 4 atomes dans les acides bibasiques. 
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finalement en divers composés de la série phénique : ainsi 

les membres des séries naphta l ique , alizarique, phtalique, 

créosotique, c innamiqne, térébique, coumarique, an i -

sique, indigot ique, salycilique et benzoïque se transfor

ment en benzine, ani l ine , phénol , acide picrique et chlo-

ran i l , comme si tous ces membres renfermaient un noyau 

phénique qui se démasque peu à peu dans les réactions. 

Je groupe provisoirement les séries de ce compartiment 

de la manière suivante : 

1 1 e ORDRE C ! . 

Série unique. 

OIV 

III E ORDRE C 3 . 

Première série. Deuxième série. 

C 3 H' C 3 № 

IV E ORDRE C 

Première série. Deuxième série. Troisième série. 

C IV CJ ïl> O H S 

et ainsi de suite. L'ordre est directement donné par le 

carbone, et la série par l 'hydrogène. C'est la première mé

thode que j ' a i donnée plus hau t ; avec cette différence, que 

j ' a i retranché le dernier terme de chaque o rdre , et qu'avec 

tous ces derniers termes j ' a i formé le premier compart i 

ment . 

Le troisième compartiment A est u n appendice du 

premier . Il renferme des corps qui se transforment ordi

nairement en produits appartenant au premier compar

timent , et qui n 'en sont peut-être que des diamérones 

d'une espèce particulière. A ins i , le sucre pourrai t être une 

diadelphide de l 'élher carbonique, tout comme l'acide 

cyanurique est une triadelphide de l'acide cyanique. 
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Le quatrième compartiment B est un appendice du second. 

Il renferme des corps qui se transforment assez, souvent en 

produits appartenant à ce second compart iment dont ils 

ne sont peut-être que des diamérones d'une espèce par t i 

culière. Ainsi l'acide euxanfhique pourrai t n 'être qu 'un 

diaméracide qui se transforme finalement en un composé 

phénique , l 'acide oxypicrique. 

Voici un tableau divisé, par des lignes horizontales et 

verticales, en cases qui renferment les composés organiques 

distribués d'après ma méthode. Les lignes verticales appar

t iennent aux nombres et à leurs rapports ; les lignes horizon

tales appartiennent aux fonctions. 
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P O L Y O X V D E S . 

A li A li 

1 
/ Acides. 
\ Corps neutres. 

D I A M É J I O - I , . . 
< niair_eramicl.es. 

A P L O N E S . J ~ . . , 

1 Diameraciues. 

( Etc. 

Tar trique, maliqne. 
Sacre, mannite. 
Malamide. 
Malamique. 

Gallique, eholoïriique. 
Phlurétïne. 
Opianamide. 

R E M A R Q U E S . 

A. E n examinant les fonctions des corps simples, nous 

n'avons pas admis que l'oxygène pût jouer le rôle de l 'hy

drogène. Cependant il paraî trai t q u e , dans les nuclénides, 

i molécule d'oxygène peut remplacer i molécule d'hy

drogène, sans que ces nuclénides perdent la propriété de 

former des halydes, des hyperhalydes. des monalides, des 

deutérides et des tritonides. Voici sur quoi cette opinion 

est fondée : Quand on compare la composition et les p ro 

priétés des séries salicylique et benzoïque, on voit que le 

parallélisme de ces deux séries se soutient jusque dans les 

plus petits détails , mais avec cette différence qu'i l y a 

toujours i atome d'oxygène de plus dans les composés sali-

cyhques que dans les composés benzoïques , e t , en outre, 

que cet atome d'oxygène paraît se comporter autrement que 

les autres. 

Si nous admettions que les deux séries renferment les 

mêmes nuclénides , nous ne concevrions pas pourquoi 

l'acide salicyleux, qui a la même composition que l'acide 

benzoïque, aurait des propriétés différentes, et pourquoi 

l'acide benzoïque, qui ressemble à l'acide salicylique, 

aurai t une composition différente. En donnant aux deux 

séries le même noyau , voici comment se formulerait la 

composition des termes qu'elles renferment : 
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Série bcnzoïque C H 6 . 

Benzol C ; H s + 0 ; 

/ c h l o r é C ' I P C I -f- 0 ; 

B e n z o l . J n i lré C H S X + 0 ; 

( sulfuré C H" -f- S ; 

i b e n z o ï q u e C" H G + O 2 ; 

b e n z o ï q u e c h l o r é . . C H s Cl -+• 0 ! ; 

b e n z o ï q u e n i t r é . . . C ; H 5 0 -f- O 2 ; 

H y d r o b e n z a m i d e 3 C ' H « + N ! ; 

H y d r o b e n z a m i d e n i trée 3 C H S X + N 2 ; 

Benzamide C H 6 + 0 + JNH. 

E t c . Série salicylique C 1 H 6 . 

Sal icylol C ' H ' + O 1 ; 

I chloré C ' H 5 C l + 0 2 ; 

nitré C ' f f X + O' i 

sulfuré C H c , -r- O + S ; 

!

sa l icy l ique C ' H B - f - 0 3 ; 

sa l icyl ique c h l o r é . C H 5 Cl -f- O 3 ; 

sa l icy l ique n i t ré . . C 7 H 5 X -t- O 3 ; 

Sa lhydramide 3 C ; H 6 - ( - O 3 + N ! ; 

Sa lhydramide nitrée 3 C r T X - t - O 2 -+- N 2 ; 

Sa l icy lamide C ' H ' + 0 ! + K H . 

Etc. 

Cette singulière discordance m'a fait penser que l'atome 

d'oxygène en excès pourra i t b ien appartenir au noyau. 

Mais , afin d'éviter l 'hypothèse, convenons de reporter 

l'atome d'oxygène en excès dans le noyau , comme si les 

composés salicyliques renfermaient C 7 I I B 0 , dérivant de 

C H 8 . 

D'après cette convention, voici comment se noteraient 

les termes des deux séries : 
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Sèrie benzoïquc. 

Benzène C ' H 6 ; 

Benzol C H 6 + 0 ; 

( c h l o r é C H 5 C l + 0 ; 

Benzol . 3 nitre C ' H s X + 0 ; 

( s u l f u r é C ' I F + S ; 

, . . ( bei i /o ïcjue C ; I F - h 0 2 ; 
Acides { . , 

( benzotque m t r e . . . . C ! H ' X + O ' ; 

Benzamide C ' E ' + O -+- N H ; 

Benzhydramide 3 C ' H 6 + N : . 
Série salicyiique. 

T o l u è n e C ; H 8 ; 

S a l y c è n e C ' H ' O ; 

Salicylol C 1 I F 0 + O ; 

/ c h l o r é C IF Cl 0 + 0 ; 

Sal icylol I nitré C" II s X O + 0 ; 

( s u l f u r é C ' I F O + S ; 

• d e s ( s a l i c y l i q u e O i F O + O 3 ; 
0 1 t S I sa l i cy l ique n i t r é . . . C I I s X O + 0 ' ; 

Salicylarnide C H 6 0 + 0 + N H ; 

Sa lhydramide 3 C ; H C 0 + N ! . 

En conséquence, la série salicylique se confondrait avec la 

série toluique, la première renfermant le noyau C 7 1 P , et 

la seconde le noyau dérivé C 7 I I 6 O. 

Mais en confondant ces deux séries en une seule, il en 

résulterait des inconvénients insurmontables pour la no

menclature; en conséquence, je préfère séparer les deux 

séries, sous Je nom de branches : alors la série toluo-sali-
cylique se diviserait en deux branches ou deux sous-séries 

toluique et salicylique. 

Les séries phénique C F P et quinonique C 6 P P O étant 

réunies sous le nom de série phéno-quhionique , celle-ci se 

diviserait en première branche ou première sous-série 

phén ique , et deuxième branche ou deuxième sous-série 

quinonique. 
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Il en serait de même pour toutes les autres séries qui se 

diviseraient en deux branches. 

Il est à noter que les termes des deux branches d 'une 

même série passent souvent de l 'une à l 'autre , comme 

dans les séries phéno-qu inon ique , butyro-succinique, 

napht-alizarique, etc. 

Deux , t ro i s , qua t re , etc. , équivalents d'oxygène peuvent-

ils se substituer à l 'hydrogène, dans les noyaux, sans faire 

perdre à ceux-ci leurs caractères fondamentaux? Je l ' i 

gnore, et on ne peut faire aujourd'hui que des hypothèses 

sur ce sujet. On pourrai t bien considérer l'acide mésoxalique 

bibasique C s I I 2 O 2 O 3 , comme un dérivé de C H f i -f- O 3 , 

l'acide cholestérique monobasique C 8 H 1 0 O 3 - f - O 2 comme 

un dérivé de C 8 I I 1 6 + O 2 ; mais ces formules ne feraient 

que jeter de la confusion dans la classification et dans la 

notation. J ' indiquerai cependant la seule réaction qui 

s'accorderait avec cette manière de voir. L'acide lithofel-

lique renferme C 2 0 I I 3 6 O 4 ; par l'acide ni t r ique il donne un 

autre acide qui contiendrai t , d'après MM. Malaguti et 

Sarzeau, C s " H S B 1 N 0 M . Si nous remplaçons celle-ci par la 

suivante , C 2 0 H 2 7 N O 1 0 , qui me paraî t plus probable , nous 

pourrons alors nous rendre compte de sa formation de la 

manière suivante : L'acide lithofellique échangerait d 'a

bord H 8 contre O 4 en donnant C ! 0 H a s O , puis II contre rVOs 

en donnant l'acide C 2 0 H 2 7 X O 8 . L'acide lithofellique pa

raissant être bibasique (il perd H 8 0 par la chaleur) se 

noterait ainsi : 
C - D H 6 0 + 0 J ; 

L e p r e m i e r terme C ! 0 H 2 B O 5 -f- O 3 ; 

Le d e u x i è m e terme C !° H ' ; X O s -f- O 3 ; 

Mais c'est une hypothèse basée sur une hypothèse. 

B. D'après ce qui précède, on voit donc qu'i l y a, dans les 

oligoxydes, des acides monobasiques qui renferment 3 atomes 

d'oxygène, et des acides bibasiques qui en renferment 4? 
et q u i , en conséquence, devraient être rejetés dans les 
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polyoxydes. Mais en ayant égard à la distinction que je 

viens de faire , on peut laisser ces acides dans les oligoxydes, 

l'oxygène du noyau ne devant pas être compté dans les 

monalides, les deutérides et les tritonides. 

Ainsi l 'acide butyr ique C 4 H 8 + 0% qui est une deu-

téride, se change, par l 'oxydation, en acide succinique 

C* H G O -f- O 3 b ibasique, qui est une tri tonide et non une 

J^-ide. 

C. Après avoir classé les corps sériés, il en reste d'autres 

qui ne se rattachent à eux par aucun côté, qui sont isolés 

et dont on ne conuaît ni les fonctions ni les métamor

phoses. Il est évident que de pareils corps ne peuvent trou

ver de place dans notre classification ; ce serait vouloir 

classer une plante dont on ne connaîtrait que la tige ou les 

feuilles. Enfin il en est d'autres qui remplissent peut-être 

de nouvelles fonctions, et qui n 'ont pas d'analogues parmi 

les corps connus ; il faut attendre que l 'on découvre d'autres 

corps jouissant des mêmes propriétés , alors ils trouveront 

tous facilement une place dans une nouvelle famille ou 

dans un nouveau genre. 

E n attendant, je fais un appendice général de tous ces 

corps, et j 'y établis les divisions suivantes : 

1 ° . L K S A L C A L O Ï U K S . 

2 ° . L E S SUBSTANCES VÉGÉTALES : 

a. A c i d e s ; 

b. N e u t r e s ; 

c. E s s e n c e s ; 

d. R é s i n e s ; 

e. Matières co lorantes . 

3° . LES SUBSTANCES ANIMALES : 

a. Les c o m b i n a i s o n s u r i q u e s 

(e l l es sont sériées l 'une par rapport à l 'autre , mais je ne pu i s d é 

s igner la sér ie ) ; 

b. D i v e r s e s . 

/ ¡ ° . L E S S U B S T A N C E S U N C M S T A L L I S A - U K S : 

F i b r i n e , a l b u m i n e . 
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Les alcaloïdes devront tôt ou tard se classer dans diverses 

séries parmi les diamérines, comme l 'anil ine dans la série 

phénique. Néanmoins , tout en plaçant celle-ci dans sa 

série, j e la mets e n c o t e dans les alcaloïdes, parce que je 

pense qu'on aimera avoir tous ces composés réunis dans 

une même classe. 

T). Les diamérones ont une double et une triple face, et 

suivant celle que l 'on considère, on est disposé à mettre ces 

composés soit dans une série, soit dans une autre. Ainsi la 

formianilide peut tout aussi bien être placée dans la série 

formique que dans la série anilique. Ici une convention est 

nécessaire : j e place toutes les diamérones dans les séries 

des acides qui leur ont donné naissance. Quant aux diamé-

rées formées par deux corps non acides, on peut encore les 

classer de même , en considérant que l 'un de ces deux corps 

peut souvent être considéré comme acide par rapport à 

l ' au t re ; ainsi la benzol-aliriide pourrait, se mettre dans la 

série du benzol. 

Quan t à la salicine, diamérée du glucose et de la saligé-

n ine , il faudrait la placer dans la série dont l 'étude se fait 

en second l i eu , a f i n de passer du connu à l ' inconnu, e t , 

par conséquent, dans la série glucosique, si celle-ci vient 

après la série salicylique. 

Au reste , j'ai placé presque toutes les diamérones dans 

deux places différentes, parce que j'ai pensé que le lecteur 

aimerait à avoir, d 'un côté, tous les éthers de l'alcool dans 

un même groupe, e t , de l 'autre , toutes les amides cam-

phoiiques dans u n autre groupe. 

E. D'après ce que je viens de dire (D)7 il faudrait mettre 

les amides , les é thers , e tc . , à acides minéraux à la suite de 

ceux-ci; mais antérieurement nous avons fait une conven

tion plus générale, c'est de mettre dans la chimie orga

nique tous les composés du carbone : e n conséquence les 

éthers monobasiquès hydroehlor ique, hydrobromique , 

hydriodique, chlorique, b romique , iodique , n i t r ique, s e 
a 5 
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p l a c e r o n t à la t ê t e d e s a m i d e s d e l ' a l c o o l , l e s a u t r e s é t h e r s 

m o n o b a s i q u e s v e n a n t à l a s u i t e , s u i v a n t l e u r s n u m é r o s 

d ' o r d r e s et, d e s é r i e s ; l e s é t h e r s b i b a s i q u e s h y d r i q u e , h y d r o -

s u l f u r i q u e , h y d r o s é l é n i q u e , s u l f u r e u x , s u l f u r i q u e , s i l i -

c i q u e , se p l a c e r o n t , à la t ê t e d e s d i a m ï d e s d e l ' a l c o o l , l e s 

a u t r e s d i a m i d e s s e p l a ç a n t à l a s u i t e , s u i v a n t l e u r s n u m é r o s 

d ' o r d r e s e t d e s é r i e s . 

J e d o n n e r a i d ' a i l l e u r s u n t a b l e a u g é n é r a l d e l ' o r d r e d a n s 

l e q u e l j e r a n g e l e s m é t a u x e t l e s s u b s t a n c e s m i n é r a l e s . 

F. A l a c l a s s i f i c a t i o n v e r t i c a l e , o u p a r s é r i e s , q u e j e 

d o n n e d a n s m e s t a b l e a u x , o n p o u r r a i t l u i s u b s t i t u e r la c l a s 

s i f i c a t i o n h o r i z o n t a l e , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l f a u d r a i t r e t o u r n e r 

l e c a s i e r p r é c é d e n t p o u r r e n d r e l e s s é r i e s h o r i z o n t a l e s e t 

l e s f o n c t i o n s v e r t i c a l e s . O n a u r a i t a l o r s d e s t a b l e a u x q u i 

r e n f e r m e r a i e n t , l e p r e m i e r t o u s l e s c a r b u r e s d ' h y d r o g è n e , 

l e s e c o n d l e s h a l y d e s , l e t r o i s i è m e l e s h y p e r h a l y d e s , l e 

q u a t r i è m e l e s p r o t o n i d e s , l e c i n q u i è m e l e s d e u t é r i d e s , e t 

a i n s i d e s u i t e . 
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CINQUIÈME PARTIE. 
CLASSIFICATION G É N É R A L E . 

P R E M I È R E S E C T I O N . 

P R I N C I P E S F O N D A M E N T A U X . - T H É O R I E D E S N O Y A U X D É R I V É S 

( C A R Ë M D E S ) . — T H É O R I E D E S DIAMER1DES. — F O R M U L E S S Y N O P 

T I Q U E S . 

P R I H C I P E S FOMDAMEKTATJX. 

Dans la première partie de cet ouvrage, j 'ai fait voir 

combien les principes sur lesquels on s'appuie ordinaire

ment pour classer les corps , sont incertains ou contra

dictoires. On se rappelle que pour l 'huile de gaullhcria 

nous avons hésité entre dix ou douze places différentes, et 

q u e , en voulant par t i r d 'un principe un ique , de la théorie 

des radicaux composés, nous nous exposions à tomber, à 

chaque pas , dans des hypothèses plus embarrassantes les 

unes que les autres. 

Je vais exposer, à mon tour, les principes fondamentaux 

sur lesquels je ferai reposer ma classification ; les voici : 

i ° . Les combinaisons sont formées dans des rapports 
très-simples, et les métamorphoses se font aussi suivant 
des équations très-simples. 

Je citerai la composition d'un des corps les plus com

plexes, celle de la myricine C 4 c H 9 î O î , q u i , malgré les 

grands nombres , peut se représenter par i molécule d'a

cide cétique plus i d'alcool melissique, moins i molécule 

d'eau; celle de l'acide cétique, par i molécule 'de célènc, 

plus 2 molécules d'oxygène; celle de l'alcool melissique par 

2 5 . 
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C 5 B H " O 3 

i molécule de mélissènc, plus i molécule d'eau ; enfui, celle 

du cétène et d u niélissène. par i molécule de carbone et i 

d'hydrogène. 

Au lieu de ces rapports si s imples, voici ceux qu'on 

admet ordinairement : la myricine renfermerait C 9 8 I I 1 8 4 O 4 

et serait composée d e i molécule d 'acide cétique anhydre 

et de i d'oxyde de mélissyle. Ces deux derniers corps 

C 3 i H 6 S O ' + O e t C e o H 1 " + Ü ne seraient plus suscep

tibles d e simpliflcation à cause des nombres 62 et 122, ou 

en équivalents 3 i et 61, qui sont indivisibles. 

Lorsque j ' a i mis ce principe en avant , il y a quinze à dix-

huit ans, on était loin de l 'adopter, e t , aujourd'hui même, 

je ne connais personne qui soit disposé à en reconnaître la 

justesse. Aussi, à chaque pas rencontre-t-on des formules e t 

des équations inacceptables, dans le genre de celles-ci : 

Proté ine C H ^ N ' - O 1 2 ; 

F ibr ine io C" H 6 2 ¡N 0 O 2 4 - S P h 2 ; 

F i b r o ï n e C H ^ ' O " ; 

Éponge 2 o C 1 , H , 1 K l , 0 1 ' -f- P P h ^ S 3 ; 

Brómate de c o b a l t a m m o n . 6 B 2 0 S 4 - C o 4 0 3 4 - i/¡ F P N + i a H ' O ; 

Anortl i i te ( 3 S i O , - r - 9 R ' 0 ) - r - ( 8 S i 0 3 - ) - 8 R * 0 3 ) . 

action de l'acide carbonique sur un carbonate de magnésie : 
11 (8 CO 2 4 - 9 Mg' O 4 - 5 I P O) 4 - 2 CC" 

= 9 ( i o C 0 2 4 - 11 M g 2 0 4 - 5 11 0 ) 4 - 1 0 I P O . 

Action de la potasse sur un produit chloré du méthol : 
3 C 1 2 H 1 8 Cl' 0 O s 4 - 9 K 2 O 4 - 8 H 2 O 

= 18Cl K 4 - 4 C H ! O 2 4 - 6 C' H 8 O 3 4 - 2 C< I F Cl c . 

Décomposition du rubian par les acides : 
= 4 C , f H ' ° 0 ( 4 - l 4 H 2 0 ; 

^ C' 4 il" O 3 4 - 2 C" H ' 2 O 1 4 - 12 IL O. 

Décomposition de l'acide rubérjthrique par les acides : 
C ; 2 H"° O 1 = C™ H 3 " 0 " 4 - G 1 2 1 1 2 ! O" 4 - 9 Ï P O . 
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c 0 11 II 

c s Cl K Ph 

c Se B Na As 

c Mn I Mn SI) 

c Fe Mn F e 

On y-voit le manganèse occuper trois places différentes, 

dans la deuxième série à cause des mauganates , dans la 

troisième à cause des permanganates, et dans la quatr ième 

à cause des sels de manganèse. Il doit même occuper deux 

places différentes dans cette quatr ième sér ie , l 'une à côté 

du magnésium, à cause des sels de manganosum, et l 'autre 

à côté de l 'a luminium, à cause des sels de maiiganicum. 

Certainement, les chimistes ont reconnu depuis long

temps que , très-souvent, les combinaisons et les réactions 

ont lieu dans des rapports s imples ; mais ils n 'ont jamais 

songé, en présence des formules et des équations précé

dentes, à adopter le principe que je viens de citer. 

2°. J ' admets , avec tous les chimistes , que les propriétés 

descorps composés dépendent de la nature, du nombre elde 

Varrangement des atomes; mais j 'admets de plus que l'ordre 

a souvent plus d'influence que la matière sur ces propriétés. 

Ic i , j ' a i en vue les substitutions chlorées, l ' isatine et la 

chlorisatine. 

3 ° . Les propriétés des corps composés dépendent aussi 

des fonctions que remplissent les corps simples qui les 

constituent. 

Ceci pourrait ÔLre considéré comme une variante du 

principe précédent; cependant , en se rappelant que nous 

avons attribué plusieurs équivalents à u n même corps 

s imple, suivant les fonctions qu'i l remplit , on verra que la 

distinction que j 'établis est nécessaire. 

Mais pour appliquer ce pr inc ipe , il faudrait avoir un 

tableau des corps simples dressé d'après leurs f o n c t i o n s , 

dans le genre de celui-ci : 
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Je ne dois pas oublier de rappeler que M. Hœfer, dans 

sa classification des corps s imples , a eu le premier l'ide'e 

de placer le fer et le manganèse à côté du magnésium et à 
côté de l 'a luminium. 

A la rigueur, ce n'est pas le fer qui est analogue à l 'alu

min ium et au magnésium, mais bien les combinaisons de 

l'oxyde ferrique avec celles de l 'a lumine, et les combinai

sons de l'oxyde ferreux avec celles du magnésium. Aussi je 

crois qu'i l vaut mieux , pour respecter les analogies, donner 

aux divers équivalents du fer des n o m s , des poids et des 

symboles différents, comme dans le tableau suivant. 

En étudiant les substitutions, nous avons vu que, quelque 

nombreux que fussent les corps simples qui entrent dans un 

composé organique, on pouvait toujours les rapporter aux 

trois suivants : carbone , hydrogène et oxygène, en y joi

gnant l'azote comme le témoin de l 'ammoniaque ou des 

acides nitreux et n i t r ique. Je laisse de côté le si l icium, le 

tantale, le t i tane, etc. , auxquels je ne saurais aujourd'hui 

assigner une place convenable. Par conséquent, lorsque 

nous rencontrerons un composé dans le genre de celui-ci, 

C 2 C P K P h S , enayant égard aux fonctions que remplissent 

chacun des corps simples qui le constituent, nous le ramè

nerons immédiatement au type normal C 2 H 5 AO. Il faut, 

bien en tendu, en excepter les cas dans lesquels un acide 

minéral est uni par exemple à un alcaloïde ou à un alcool 

pour former soit un sel, soit une amyde, soit un éther, etc. 

Ains i , le sulfate d 'ammonium S 0 4 F P - | - I F J > 2 ne doit pas 

être ramené au type I I 8 K" O 5 , la sulfanilide SO* C l s H , a iV 

au type C 1 2 I F 2 N» 0% et le chlorate d ' é thy leC10 3 H-+-C 2 lP 

au type C 2 1 P O s . 

4". Les rapports qui existent entre le nombre des 

atomes du carbone et celui des atomes de l'hydrogène, de 

F oxygène, de l'azote, etc., exercent, sur les corps com

posés, une influence telle, que deux corps qui offrent des 

rapports semblables ont des propriétés semblables. 
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Jusqu'à présent, On s'est borné à constater que lorsqu'on 

altère le nombre des atomes qui entrent dans un corps 

composé, on altère aussi ses propriétés . Ceci découle du 

principe, que le nombre des atomes exerce une influence 

sur les propriétés de la matière. Ainsi l 'oxyde de carbone 

et l'acide carbonique ne se ressemblent pas. 

Dans mes premiers essais sur la classification, j ' a i s i

gnalé les rajiports qui existent entre le carbone et l 'hydro

gène ( n C H a ) du méthylène, de l 'é thérène, d u b u t y r è n e , du 

céiène, e t c . ; entre le carbone et l 'hydrogène ( n C H 2 ) des 

acides formique, acétique, bu tyr ique , etc. , cétique c t m a r -

gar ique; entre le carbone et l 'hydrogène ( n C a H ' - ( - H 2 ) des 

radicaux méthyle , éthvle , amyle , etc. ; entre le carbone et 

l 'hydrogène ( n C 2 H 4 — H 2 ) des acides anhydres formique, 

acétique, s téar ique, e tc . ; entre le carbone et l 'hydrogène 

( C E I I 4 ) des combinaisons c i t rénique, térébénique, cam-

jihorique , p in ique, sylvique, etc. Et c'est en me basant 

sur ces rapports que j 'ai cru devoir, contrairement aux 

idées reçues, mettre dans une même classe les acides for

mique , acétique, stéarique et margarique. 

J 'ai également signalé les rapports qui existent entre le 

nombre des atomes d 'hydrogène, des carbures d'hydrogène 

et la somme des atomes d'hydrogène et de chlore, ou de 

brome des halvdes et des hyperhalydes. 

J 'ai encore ajipelé l 'attention des chimistes sur d'autres 

rapjiorls de même genre qui n 'étaient p>as toujours basés 

sur des formules parfaitement exactes. Souvent même j e 

me suis joermis, et quelquefois avec ra ison, d'altérer les 

formules j iourles faire coïncider avec mes idées. 

Aujourd 'hu i , aj)rès que l 'expérience a redressé beaucoup 

d 'erreurs , je signalerai de nouveaux rappor ts , et je m'en 

servirai pour ma classification; mais je suis loin de pouvoir 

donner quelque chose de complet sur ce sujet; c'est une 

tentative qui mérite d'être poursuivie. Ains i , l 'on remar 

quera que , dans les acides simjdes et monoljasiques (je ne 
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parle pas des combinaisons qui renferment de l 'azote), il y 

a presque toujours i volume d'un carbure d'hydrogène 

pour i volume d'oxygène ; dans les acides simples et b iba-

siques, i volume pour 2 ; dans les aldéhydes, 2 volumes 

pour 1 . Dans les acides complexes (diaméracides, acide 

sulfobenzoilique), on t rouve, bien en tendu, d'autres rap

ports. On en trouve également d'autres dans l'acide carbo

nique et dans les acides salicylique et anis ique; ma i son 

verra que ces derniers rapports peuvent être ramenés aux 

deux premiers. 

Si certains acides, comme le c i t r ique , le méconique, le 

lactique, l 'euxanlhique , le tannique, etc. , présentent des 

rapports bien différents, c'est parce qu'ils ont également 

des propriétés bien différentes de celles des acides précédents 

et qu'ils ne sont peut-être aussi que des acides complexes. 

Certains corps azotés comme les combinaisons ur iques, 

al loxaniques, d ia lur iques , etc. , présentent , en apparence, 

des rapports insolites et des métamorphoses sans analogues 

dans la science. J 'espère faire voir que ces rapports et ces 

métamorphoses n 'ont rien que do très-ordinaire : 

O x y g è n e O I M a g n é s i u m . . . Mg 

Soufre S ; C o b a l t o s u m . . . C o 

Ferran F e I Ferrosum F e 

A l u m i n i u m . . . AI 

Cubal t i cum. . . Co 

Ferrici im fe 

Mangan Mn M a n g a n o s u m . . Mn ; Manganicum . m n 

5°. Comme la plupart des chimistes, j ' admets qu'il y 

a une certaine prédisposition dans Varrangement des 

atomes, avec cette différence, que je crois qu'il nous est 

impossible de connaître cet arrangement, mais que nous 

pouvons néanmoins savoir si dans tel corps il est le même 

que dans tel autre. 

Ainsi j 'admets que l 'arrangement atomique est le même 

dans l'acide benzoïque et l'acide benzoïque n i t r é , dans 

l'acide acétique et l'acide chloracétique, dans l 'isatine et 

la chlorisatinc, dans la benzamide et l 'éthcr benzoïque, 
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quoique, dans aucun cas, je ne puisse dire quel est cet 

arrangement. 

6°. Pour déterminer la place qu'un corps doit occuper 

dans une classification, il faut avoir égard, non-seule

ment à la nature, au nombre et à l'arrangement de ces 

atomes, mais encore et principalement, à ses métamor

phoses ou à sa génération. 

Je reviendrai dans un instant sur ce sujet. 

En résumé, pour avoir une classification parfaite, il fau

drait tenir compte 

De la simplicité de la composition; 

De la simplicité des équations; 

Des rapports qui existent dans le nombre des atomes; 

De la nature et du nombre des éléments ; 

De leurs fonctions et de celle des corps composés ; 

De l 'arrangement des atomes; 

De toutes les métamorphoses ; 

De l 'analogie, du volume gazeux, de l à densi té , de l ' iso-

morphisme ; 

Du point d 'ébull i t ion, de la quanti té de chaleur déve

loppée pendant la combustion, etc. 

Si les corps étaient bien classés, on verrait en même 

temps que les fonctions, les densités de vapeur, les méta

morphoses, etc. , le seraient également. Je m'explique par 

un exemple : les carbures d'hydrogène INCbF sont sur une 

même droite dans ma classification. La densité de leur va

peur va en croissant comme les nombres t , 2 , 3 , 4 ; les points 

d'ébullition vont en croissant et en suivant une certaine 

loi ; la quanti té de chaleur développée par leur combustion 

suit également une loi régulière; leurs métamorphoses se 

ressemblent, le nombre des atomes va en croissant, quoique 

la simplicité des formules reste la même : 

C I L ' , C M ' , . . . , C 3 J 1 I < 3 ; 

enfin, ils doivent probablement présenter de l'analogie 
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dans leurs formes, a u L a n t du moins qu'on peut en juger par 

l'analogie de forme qui existe entre le formiate , l 'acétate, 

le propionate et le butyrate de cuivre , et entre quelques 

étbers du méthyle et de l 'éthyle. 

La seule difficulté à éviter, c'est que les principes et les 

caractères sur lesquels on s'appuie ne vienzient à se heurter 

et à jeter de la confusion dans la classification. 11 faut donc 

éviter d'avoir une classe basée sur les fonctions , et puis 

d'autres basées sur la composition et sur l 'arrangement des 

atomes; car alors on retomberait dans les inconvénients 

des classifications ordinaires, où un seul corps peut trouver 

dix places différentes. 

Par conséquent , il est nécessaire de subordonner les 

caractères les uns aux autres , tout comme les naturalistes 

subordonnent le nombre , la situation et la fonction des 

organes, C'est ce que je vais essayer de faire dans le cha

pitre suivant. 

Idée de la série. 

Depuis la découverte de la pile électrique, les chimistes 

ont partagé tous les corps en trois grandes classes, qui 

comprennent les corps neu t res , positifs et négatifs. Les 

neut res , qui portent ordinairement le nom de sels, se

raient formés par la réunion d 'un corps positif avec un 

corps négatif soit simple, soit composé. Dans le cas où la 

réunion a lieu entre deux corps composés , le négatif porte-

le nom d'acide , et le positif le nom d'oxyde ou d'alcali. 

La tendance à considérer les corps neutres comme des 

sels est si forte, q u e , quand les chimistes rencontrent des 

composés aussi différents que le sont le sucre , l'éthérène 

chloré, l 'oxamide et l ' ioduro d'azote, les uns des autres, 

ils s'empressent de faire des hypothèses sur l 'arrangement 

de leurs atomes, afin de prouver qu'ils ont une constitu

tion saline, et que celui-ci est un carbonate d'éthylc, ce

lui-là un chlorure d 'aldébydène, cet autre u n amidurc 
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d'oxyde de carbone, et le dernier un iodure double d'azote 

et d 'ammonium. Enfin, au fond de toutes les classifications, 

on retrouve toujours les divisions suivantes : 

L e s rad icaux s i m p l e s ; 

L e s radicaux c o m p o s é s ; 

L e s ac ides ; 

L e s a lca l i s ; 

L e s se l s . 

Les divisions que j'emploie n 'ont aucun rapport avec les 
précédentes : ainsi l 'on a déjà vu que je confonds dans une 
seule classe les acides , les oxydes et les sels, sous le nom 
commun de sels. 

En considérant tous les corps de la chimie , je prends 
pour caractère de premier ordre leur nature simple ou 
composée ; ce qui me donne deux divisions principales en 
corps simples et corps composés. D'après la nature de la 
matière composante, je partage ces derniers presque en 
autant de familles qu'il y a de corps simples. Parmi ces fa
mil les , se trouve celle du carbone ou des composés orga
niques. Je la coupe en tranches horizontales , ce qui me 
donne une division d'après les fonctions, puis je la coupe 
de nouveau en tranches verticales, d'après la génération , 
ce qui me donne les séries dont je vais d'abord m'occuper 
avec détail. 

Le principe qui domine dans les classifications des 
sciences naturelles consiste à rapprocher les corps suivant 
leur ressemblance. 

Voyons si ce principe est applicable à une classification 
chimique , et s ' i l est permis de placer l 'un à côté de l 'autre 
les corps qui se ressemblent le plus. 

On se récriera , sans doute , à l'idée de séparer l 'un de 
l 'autre les corps qui offrent de l 'analogie; mais qu'on se 
rassure: car j ' e s p è r e , en par tant d 'un point de vue plus 
élevé, démontrer que , tout en plaçant l 'un à côté de l 'autre 
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des corps qui ne se ressemblent pas , il est cependant pos
sible de réunir en même temps et dans un même génie , 

les corps qui se ressemblent le plus . 

La plupart des substances chimiques ont, pour ainsi dire, 

plusieurs faces, e t , selon celle de ces faces que l'on prend 

comme terme de comparaison , on est forcé de choisir entre 

des classes tout à fait opposées. 

Prenons comme exemple l 'éther oxalique. 

Envisagé comme un composé oxalique , on doit le placer 

à côté des oxalates et de l 'oxamide ; considéré comme un 

composé de l 'é thvle, il faudra le ranger auprès des éthers 

sulfurique , carbonique, camphorique , etc. ; sous un autre 

point de vue , nous devrions le mettre avec les oxalates de 

méthy le , de but i ry le , d 'amyle, de cétyle, etc. 

Dans un cas comme dans l 'autre , il sera toujours éloi

gné de corps avec lesquels il a beaucoup d'affinités. 

Ces considérations m'ont amené à me demander si le 

caractère de ressemblance est véritablement celui qui pos

sède la plus grande valeur en chimie. 

Qu 'on me permette de supposer pour un instant que 

les espèces du règne végétal ont été fractionnées de manière 

que leurs diverses par t ies , rac ine , tige, bourgeons, feuilles, 

pétales, étamines et graines, se trouvent dispersées à la 

surface du globe. Un botaniste ira-t-il ramasser toutes les 

racines pour les mettre dans une même classe, ranger 

toutes les feuilles dans une au t re , toutes les étamines dans 

une troisième? JN'on , sans dou te ; car l'observation et la 

culture lui apprendront que certaines tiges engendrent cer

tains bourgeons et certaines feuilles; que ces feuilles se 

modifient et se transforment en feuilles calicinales, éta

mines , ou carpelles, d 'une certaine n a t u r e ; que ces car

pelles engendrent des graines d 'une structure spéciale, qui , 

à leur t ou r , reproduisent la t ige , des feuilles et d'autres 

organes. Il serait nécessairement conduit à grouper en un 

seul tout ces êtres en apparente si disparates ; or , c'est pré-
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risément ce qu'a fait la nature dans la création des espèces 

végétales. 

Je me suis demandé s'il ne serait pas conforme au véri

table esprit de la science de grouper les substances chi

miques en agrégations dont les diverses part ies , disparates 

au premier coup d 'œi l , mais s'engendrant réciproquement, 

représenteraient dans leur ensemble (qu'on me passe l 'ex

pression) de véritables arbres chimiques. 

Supposons notre arbre chimique constitué : il est évident 

que certaines parties qui le composent n 'ayant pas plus de 

ressemblance entre elles qu 'une feuille de chêne n'en a avec 

un gland, l 'étude de cet arbre sera assez difficile, puisque 

après avoir étudié un objet nous passerons à un autre , avec 

lequel il n 'a souvent qu 'un rapport de filiation. Mais l'é

tude de notre premier arbre une fois achevée, si nous 

plaçons à côté de lui l 'arbre auquel il ressemble le p lus , l'é

tude de celui-ci deviendra très-facile; car , pour ne pas 

sortir de notre comparaison, nous savons déjà ce que c'est 

qu 'une t ige, un bourgeon, une feuil le, etc. , et comment 

ces parties se métamorphosent les unes dans les autres. 

Le principe de la génération mutuelle une fois posé pour 

une classification chimique , je dois m'expliquer sur ce que 

j 'entends par génération chimique. 

Lorsqu'on traite un composé par certains agents , il peut 

y avoir ou générat ion, ou destruction, II y a génération 

quand un corps provient d 'un autre corps et peut à son tour 

engendrer celui-ci. Tel est l'acide acétique qui donne de 

l'acide chloracétique avec lequel on peut refaire de l'acide 

acétique. Il y a destruction dans le cas contraire ; ainsi la 

métacétone est un produit de destruction du sucre. [Voyez, 
pour plus de détai l , les réactions symétriques. ) 

Les corps qui s 'engendrent ainsi réciproquement servi

ront d'éléments pour la construction de nos arbres ou de 

nos séries chimiques. 

Jusqu'à présent , les chimistes ne sont pas parvenus à 
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refaire tous les composés à l'aide de ceux auxquels ils ont 

donné naissance. Il nous faut donc d'autres caractères, à 
défaut du précédent , pour reconnaître si deux corps ap

partiennent à une même série. 

Si plusieurs composés se métamorphosent en un seul et 

même corps, sans perdre du carbone, on peut les ranger 

dans une même série et en conclure que , tôt ou ta rd , on 

pourra les métamorphoser aussi les uns dans les autres. 

Ainsi je range , dans la même série, l 'acide phonique , 

la benz ine , la quinone et l ' ani l ine , qui peuvent se trans

former en chloranil sans perdre du carbone. 

Mais outre le caractère que je viens de donner , il y a 

encore une chose qui est commune à tous les composes 

d'une même série, et qui permet de tracer les limites de 

celle-ci. Je vais d'abord l'exposer d 'une manière théorique; 

mais comme, dès la première page de ce l ivre , j 'a i pris 

l 'engagement de ne rien faire reposer sur des hypothèses, 

je donnerai la théorie dans un chapitre séparé, puis je me 

hâterai de revenir aux faits, comme seule base solide d une 

bonne classification. 

T H É O R I E DE S N O Y A U X D É R I V É S ( CARÉNIDES ) . 

Qu'on me permette de poursuivre la comparaison que 

j 'admettais tout à l 'heure. Je demanderai s i , indépendam

ment de là génération ou de la métamorphose, un botaniste 

ne pourrai t pas reconnaître que deux parties isolées, une 

feuille et un pétale par exemple , appart iennent à une 

même plante. La chose serait sans doute difficile aujour

d 'hu i ; mais ne peut-on pas pressentir q u e , à l'aide d une 

dissection plus parfaite, on pourra parvenir un jour à re

connaître que toutes les parties d 'une même plante ren

ferment quelque chose de commun, un embryon, une 

cellule mère , dont la présence dans tous les organes per

mettra de concevoir pourquoi tous ces organes peuvent se 

métamorphoser les uns dans les autres? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( ) 

Q u o i q u ' i l c n s o i t d e c e t t e h y p o t h è s e , j ' a i c h e r c h é s' i l 

n ' e x i s t e r a i t p a s d a n s t o u t e s l e s p a r t i e s d ' u n m ê m e a r b r e 

c h i m i q u e , q u e l q u e c h o s e d ' a n a l o g u e à c e t t e c e l l u l e m è r e , 

eu u n m o t u n noyau c o m m u n à t o u s l e s c o m p o s é s d ' u n e 

m ê m e s é r i e ; n o y a u q u i p e r m e t t r a i t d e c o n c e v o i r p o u r q u o i 

ces c o m p o s é s p e u v e n t s ' e n g e n d r e r r é c i p r o q u e m e n t . 

D a n s m a i n t e o c c a s i o n , j ' a i i n s i s t é a v e c f o r c e s u r l a s t a 

b i l i t é d e s h a l y d e s , d e c e s g r o u p e s m o l é c u l a i r e s q u i r e v i e n 

n e n t s a n s c e s s e d a n s l e s r é a c t i o n s ; j ' a i a p p e l é l ' a t t e n t i o n 

s u r l ' i n s t a b i l i t é r e l a t i v e d e s h y p e r h a l y d e s . J 'a i t o u j o u r s é t é 

é t o n n é e n v o y a n t q u e l a n a p h t a l i n e s i x , s e p t e t h u i t f o i s 

c h l o r é e , p a r s u b s t i t u t i o n é q u i v a l e n t e , r é s i s t e à l ' a c t i o n 

d e l à c h a l e u r e t d e s a l c a l i s , t a n d i s q u e c e t t e m ê m e n a p h 

t a l i n e u n e o u d e u x f o i s c h l o r é e , m a i s s a n s s u b s t i t u t i o n , s e 

d é t r u i t s o u s l ' i n f l u e n c e d e c e s d e u x a g e n t s , e n r é g é n é r a n t 

c o n s t a m m e n t u n halyder . 

E n c o n s i d é r a n t l a f o r m e c r i s t a l l i n e , l ' a n a l o g i e , l e s r é a c 

t i o n s e t p r i n c i p a l e m e n t l a s t a b i l i t é d e s h a l y d e s e t d e la 

n a p h t a l i n e , j ' e n c o n c l u s q u e c e u x - c i c o n s t i t u e n t u n g r o u p e 

u n i q u e , u n n o y a u , e t q u e c e l u i - c i e n t r e c o m m e t e l d a n s 

l e s h y p e r h a l y d e s q u i r e n f e r m e n t a l o r s d e u x g r o u p e s f u î 

m e s , l ' u n p a r l a n a p h t a l i n e o u s e s h a l y d e s , l ' a u t r e p a r 

l e c h l o r e e n e x c è s . 

I l e s t v r a i q u ' o n p o u r r a i t é g a l e m e n t s e r e n d r e c o m p t e d e 

l a s t a b i l i t é d e s u n s , d e l ' i n s t a b i l i t é d e s a u t r e s e t d e l ' a n a 

l o g i e q u i e x i s t e d a n s l e s c o m p o s é s d e c h a q u e c l a s s e , e n 

s u p p o s a n t q u e l e s h y p e r h a l y d e s r e n f e r m e n t , n o n u n g r o u p e 

chloré, m a i s u n g r o u p e hydrochïoré, c o m m e d a n s l e s e 

c o n d m e m b r e d e c e s é q u a t i o n s : 

C 1 0 ! ! 5 4 - C l ! = C ' ° H 6 C 1 2 - ! - H 2 C l 2 ; 

C ' f f C l - 4 - C l 1 = C ' ° H s C l 3 - f - H 2 C i 1 ; 

( _ I ° H s C l 2 H - Cl' = C " i r C l s -+- H 2 C 1 2 ; 

Etc . 

et c est m ê m e c e t t e s e c o n d e m a n i è r e d e v o i r q u e j ' a v a i s d ' à -
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bord proposée; mais je l'ai abandonnée pouradopter i arran

gement indiqué par les premiers membres de ces équations, 

et cela, parce que le composé C 1 0 H G C F -+- B 4 chauffe au-

dessus de 1 0 0 degrés se décompose en C 1 0 H 6 CF et en B 4 ; 

ce qui serait impossible, si une partie du brome était à 

l'état d'acide bt omhydrique comme dans cette formule, 

C"ir C F B 2 4 - H ' B . 

Si dans ce composé le brome n'est pas à l'état d'acide brom-

hydr ique , le chlore , à cause de l'analogie et de l'isomor-

phisme , ne sera pas à l'état d'acide chlorhydrique dans 

celui-ci, C 1 0 I I 6 C 1 2 4 - C P , et par les mêmes raisons dans 

ceux-ci, C , 0 H 7 C 1 + CT , C 1 0 I P 4-Cl". 

Si la naphtaline et ses halydes restent tels en se combi

nant avec un excès de chlore ou de b r o m e , il en sera de 

même lorsqu'ils se combineront avec l 'oxygène, pour for

mer des aldéhydes ou des acides. 

C 1 0 H 8 4 - O n e donnera donc pas G 2 0 H 1 4 O + IP 0 ; et 

C 1 0 P F 4- O 2 ne formera pas un acide hydraté de cette 

forme C 2 0 H , 4 O 3 4 - r F O . 

E n ayant égard à ce qui précède, considérant en outre 

que dans les aldéhydes et les acides formique, acétique, 

propionique, etc. , margarique et mélissique, le carbone 

est à l 'hydrogène dans le rapport de i molécule à i mo

lécule, ou de i atome à 2 , tandis que ces rapports si 

simples deviendraient bizarres si l'on supposai t 'que , dans 

ces composés, une part ie de l 'hydrogène est à l 'état d'eau ou 

d 'hydrure , comme dans ces exemples: C 5 H 3 0 3 4- r P O , 

C 1 0 H 1 8 0 3 4- H 2 O, C 8 0 H 3 8 O 5 4- H 2 O, C 6 0 H 1 1 8 O 3 4-IPO, 

ou bien C 6 0 ! ! 1 1 8 © 4 — I F , e tc . ; 

Considérant enfin les rapports qui existent entre la forme 

des halydes et celle des hyperhalvdes naphtaliqties, rapports 

assez obscurs , il est v ra i , mais suffisants pour indiquer 

qu'il y a quelque chose de commun entre l 'arrangement 

des atonies des uns et des autres , j ' en conclus : 
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i u . Q u e l e s c a r b u r e s d ' h j d r o g è n e e t l e u r s h a l y d e s f o r 

m e n t d e s g r o u p e s o u d e s n o y a u x s t a b l e s e t a n a l o g u e s : 

s tab le s q u a n t a u n o m b r e d e s a t o m e s e t à l e u r a r r a n g e m e n t , 

m a i s v a r i a b l e s q u a n t à l a n a t u r e d e c e s a t o m e s q u i p e u v e n t 

ê t r e d e l ' h y d r o g è n e , d u c h l o r e , d u b r o m e , d e l ' a c i d e 

h v p o - a z o t i q u e , o u d ' a u t r e s c o r p s t e n a n t l a p l a c e d e l ' h y 

d r o g è n e ; 

2 ° . Q u e l e s h y p e r h a l y d e s , l e s a l d é h y d e s c o r r e s p o n d a n t s 

r e n f e r m e n t t o u s u n c a r b u r e d ' h y d r o g è n e o u u n h a l y d e q u i 

f o r m e u n n o y a u o u u n g r o u p e a p a r t . 

E n u n m o t , j ' e n c o n c l u s q u e d a n s l e s c o m b i n a i s o n s d e 

l ' é t h é r è n e , o u d e l ' h y d r o g è n e b i c a r b o n é , o n a l e s a r r a n g e 

m e n t s s u i v a n t s : 

H A L Y D E S . 

» 

С I I 4 

C 2 I F C L 

С H 2 C L 2 

С H C L 3 

С ' С Г 1 

H Y P E R H A L Y D E S . 

C 2 H ' 4 - H ! 

C ' I F + C L ' 

С I F C L 4 - C P 

С 2 I I 2 C L 2 4 - C L 2 

С I I C L 1 4 - C L 2 

C 2 C 1 « 4 - C L 2 

Aldéhydes, 

л 

C'W 4 - 0 

С 2 I I 3 C L 4 - О 

C ! E 2 C 1 2 4 - О 

С 2 I I C L 3 4 - О 

С 2 C L 4 4 - О 

Acides. 

» 

С 2 I F 4 - О 2 

С 2 I F C L 4 - О 2 

С 2 I F C L 2 4 - О ' 

С 2 H C L 3 4 - О 2 

E n a p p l i q u a n t l e m ê m e r a i s o n n e m e n t a u x c o m b i n a i s o n s 

d u m é t h y l è n e , d u p r o p y l è n e , d u b u t y r è n e , d e l ' a m y -

l è n e , e t c . , d u c é t è n e e t d u m é l i s s è n e ; a u x c o m b i n a i s o n s 

d u b e n z è n e , d u p h è n e , d u t o l u è n e , d u c y m è n e , e t c . , p u i s 

e n p l a ç a n t à c ô l é d ' e u x l e u r s h a l y d e s , l e u r s h y p e r l a y d e s , 

l e u r s a l d é h y d e s e t l e u r s a c i d e s ; f r a p p é d e l ' h a r m o n i e , d e 

l ' é l é g a n c e e t d e l ' e x t r ê m e s i m p l i c i t é d e l e u r s f o r m u l e s , j e 

n e p u i s m ' e m p ê c h e r d e v o i r d a n s c e l l e s - c i l ' a r r a n g e m e n t 

m ê m e d e s a t o m e s . 

E n p a r t a n t d e c e s i d é e s , c o n s t r u i s o n s u n a r b r e o u u n e 

s é r i e a v e c u n c a r b u r e d ' h y d r o g è n e q u e l c o n q u e , a v e c C 1 0 H 1 0 

p a r e x e m p l e , p r i s c o m m e n o y a u . 

P o u r c e l a r é u n i s s o n s t o u s l e s c o r p s q u i , s ' e n g e n d r a n t l e s 

u n s p a r l e s a u t r e s , r e n f e r m e n t c e n o y a u , e t d i s p o s o n s - l e s 

26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J e la manière suivante 

DYADÉKS 

( H y p e r h a l y d e s ) 

MONADÉES 

ou mieux encore , 

X é r o m o n a d é e s 

M o n o d y a d é e s 

Les dyadées renferment des dyades en sus du noyau. 

Les monadées renferment des monades en sus du noyau. 

Les monodyadées renferment des dyades et des monades 

en sus du noyau. 

Les mots monalide, deutéride et tritonide indiquent seu

lement une composition , sans r ien préjuger sur la nature 

ou les fonctions des monadées. 

Si nous voulions ranger tous les corps de cette manière, 

nous aurions un trop grand nombre de petites séries. Mais 

nous avons un moyen très-simple pour réduire ce nombre, 

en augmentant celui des corps qui entrent dans une même 

série. 

En effet, à chaque type du tableau précédent, pris comme 

exemple, nous pourrons rattacher une foule de variétés 

différentes. Pour cela, nous serons obligés de prendre le 

contre-pied de ce que font les chimistes : nous réunirons 

ce qu'ils séparent , et nous séparerons ce qu' i ls réunissent. 

Nuc lcn ides 

N o y a u fondamenta l 

H y p e r h y d i é n i d e . . 

D i h a l y d e 

Tétr -ha lydc . . . . . . 

H e x h a l y d e 

Monal ide 

D e u t é r i d e 

Tri tonide 

X é r i d e 

Dixcr idc 

A n h y d r i d e 

D i - a n h y d r i d e . . . . 

U d o l i d e s 

C " I I ' \ 

C , 0 H " > 4 - FF; 

C'° H 1 0 H- Cl 2 ; 

C' u IV 4 - Cl1 ; 

C ' I f + CF. 

C'° H'° + 0 ; 

C'° 11° -+- O 2 ; 

C 1 0 H 1 0 4 - O 3 . 

D - A q 2 

D — Aq j ' 

T - Aq' j 

T - A q 2 j 

C ' H 1 0 4 - OFF. 
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JLVOUS imiterons les botanistes qui rangent dans l'espèce 

liosej la rose blanche, la rose j a u n e , la rose panachée, et 

n'attachent aucune importance, aux couleurs des pétales, 

quoique ces couleurs puissent être formées de composés 

chimiques très-différents les uns des autres, c'est-à-dire que, 

dans le cas dont nous allons nous occuper, nous accorderons 

plus d' importance au nombre et à l 'arrangement des atomes 

qu'à leur na ture . 

Rappelons-nous que le chlore , le b rome, l ' iode, le fluor, 

le résidu ni tr ique X et le résidu ni t r ique Y peuvent se 

substituer à l 'hydrogène et jouer en quelque sorte son rôle. 

En conséquence, prenons le noyau fondamental du ta

bleau précédent , et opérons-y des substitutions équiva

lentes, c 'est-à-dire enlevons i , 2 , 3 , . . . , 1 0 atomes d 'hydro

gène, et remplaçons-les par le même nombre d'atomes de 

chlore, de b r o m e , d ' iode, de fluor, de X et de Y. jNous 
obtiendrons ainsi un grand nombre de composés que nous 

nommerons nuclénides ou noyaux dérivés, e tque nous ran

gerons immédiatement à la suite du noyau fondamental. 

Introduisons maintenant , dans les dyadées, les monadées 

et les menodyadées, ces noyaux dérivés à la place du noyau 

fondamental qu'elles renferment; alors nous aurons une 

foule de dyadées et de monodyadées dérivées. 

Enfin nous augmenterons considérablement les composés 

d'une même série, en remplaçant , d 'une pa r t , de l 'hydro

gène par des métaux , dans les corps qui sont susceptibles 

d'éprouver ce genre de substitutions, comme les deutérides 

et les tr i tonides, et, de l 'autre, en remplaçant l'oxygène des 

monadées et des monodyadées par du soufre, du sélénium 

ou du tellure. 

iVotre première série, en s'agrandissaut ainsi, n'en de

viendra pas plus compliquée, et elle prendra l'aspect sui

vant : 
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C a r b h y d r è n e . 

NlICI.ÉNÉES . 

MONADÉES. 

HALYDÉ. 

n i t r e . . . 
C a r b h y d r è n e / • 

1 \ n i t r o s e . 

I HALYDO-
n i t r é . . 

e tc . 
H y p e r n y d r è n e . 

D i h a l y d e 

D Y A D É F S j T é t r - h a l y d e 

( H y p e r h a l y d e s ) . 

H e x h a l y d e . 

MONALIDE. 

D e u t é r i d e . 

TRITONIDE. 

M o M o n y A D É E S . . { U d o l i d e . 

' И " ; 

° H S C 1 ; 

"Cl' 0 ; 

° B 5 C 1 5 ; 

' H ' X 2 ; 
0 H 3 Y ; 

"II" C 1 3 X . 

11 H' 

• H 1 

»C1 

" H 1 

°B' 

Ï I -

C l 2 ; 

Cl 2 ; 

Cl'; 

C l -

CI 8 ; 

' H 1 C l b + Cl"; 

" H ' B r ' X M - C F ; 

° C 1 3 B ; , P X + B E . 
1 H'° -f- O ; 
S C 1 ' ° 4 - O ; 

' f l l l + S ¡ 

"Cl 1 0 4 - S ; 

» I I 1 0 4 - О 2 ; 
D I I 9 К 4 - О 2 ; 
L , Cl s K. 4 - О 2 ; 
J H 8 X 2 4 - 0 ! ; 

° Н ' ° 4 - S 2 ; 

' H ' » 4 - 0 s ; 
0 H s К 4 - О 3 ; 

° С 1 8 К 2 + 0 5 ; 

S 

О'"' 
0 H 1 0 4 - S 3 ; 

° H B R 2 4 - S 3 -

H " + H 2 0 ; 

«Cl » 4 - H 2 0 ; 

H ' ° 4 - H J S ; 

»C1'°4- H 2 S ; 

H 1 
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Ce tableau, comme on le voit , ne ressemble en rien à 

ceux qu 'on nous donne ordinairement. Il renferme 3o à 
4 о corps q u i , dans la méthode de Berzelius, seraient éloi
gnés les uns des autres et répartis dans une dizaine de classes 
diilérentes. Remplaçons С 1 0 I I 1 0 pa r C 5 H*, et nous aurons 
les composés de là série de l 'hydrogène bicarboné, qui com

prend la l iqueur des Hollandais , le perchlorure de car

bone, le chlorure d 'aldéhydène, l 'aldéhyde, l'acide acé

tique, l'acide chloracétique, l'alcool , l 'éther, etc. 

Certainement les chimistes ont vu depuis longtemps que 

les corps que je viens de citer se métamorphosent les uns 

dans les autres -, mais préoccupés de la théorie des radicaux, 

ils n 'ont jamais songé à les rapprocher comme je viens de 

le faire. Ainsi M. Liebig met l'alcool et l 'éther dans une 

même classe, parce qu'i l suppose Г existence du même ra

dical, l 'é thyle; la ldéhyde et l'acide acétique dans une 

seconde, comme renfermant de l 'acétyle; j ' ignore où il 

place les corps chlorés. M. Dumas réuni t dans la même 

classe tous les corps dans lesquels il suppose que le composé 

C* H 8 existe; elle renferme l 'hydrogène b icarboné, la 

l iqueur des Hollandais , l'alcool et l 'é ther. Mais il rejette 

ailleurs l 'acétique , parce qu'i l y suppose, ou du moins y 

supposait cet a r rangement , С* I I 6 O 3 -f- H 2 O. Il en séparait 
également l 'a ldéhyde, le perchlorure de carbone, etc. 

La série С 1 0 H 1 0 , telle que je viens de la donner , est loin 
d'être achevée ; on n 'y voit figurer ni les amides , n i les 

éthers, ni les acides amidés ; en un mot aucune diamèrone, 
les combinaisons précédentes consti tuant les aplones. Je 

vais m'occuper de cette seconde part ie de la série, en la 

présentant encore sous un jour théorique. 
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THÉORIE DES D l A M É R I D E S . 

De l'existence des radicaux. 

En examinant la théorie des radicaux, j ' a i laissé de côté 

une question importante , savoir s'ils peuvent exister libres. 

Comme cette question se lie in t imement à la théorie des 

diamérides, je vais m'en occuper maintenant . 

I l doit paraître singulier, en présence du cyanogène, du 

cacodyle, de l 'é thyle , du benzoïle, etc. , qui ont été isolés, 

de demander si les radicaux peuvent exister. Ma question 

est sans doute mal posée; je devrais demander si le cyano

gène, l 'éthyle et le cacodyle libres sont des radicaux, si ce 

sont bien ceux dont on admet l'existence dans les cyanures, 

les éthers et les sels de cacodyle, et si l 'on pourra isoler les 

radicaux des sulfocyanures, des persulfocyanures, des acides 

acétique, bu tyr ique , c i t r ique , etc. 

Si cette question paraissait enveloppée de subtili té, il 

me suffirait de citer le benzoïle , que personne ne considère 

comme le radical des combinaisons benzoïques ; les vapeurs 

nitreuses dont les part isans des copules n'admettent pas 

l'existence dans les composés n i t rés , et l 'éthyle libre ana

logue au gaz des marais et non à un corps simple , pour faire 

voir que la question peut être posée et doit être résolue. 

Pour mieux examiner ce sujet, je reviens sur mes pas, 

ayant à étudier les produits qui résultent de l'action des 

corps composés les uns sur les autres. Je reprends le p ro

duit de l'action d'un corps simple sur un corps composé. 

La naphtal ine chlorée était considérée comme un chlo

rure analogue au chlorure d'aldéhydène et renfermant 

Cl -f- C 1 0 H 7 . Je disais , autrefois : Ce composé n'est pas une 

combinaison de chlore avec le radical C 1 0 I I 7 ; c'est le repré

sentant de la naphtaline C 1 0 H a , c'en est une variété. La 

naphtaline soumise à l'action du chlore peut perdre un 

atome d'hydrogène; le res te , ou C'° H 7 , privé de cet atome, 
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se détruirait si un autre atome ne venait prendre la place 

de l 'hydrogène enlevé; c'est le chlore qui vient prendre 

cette place, et l'édifice naphta l ique , ainsi étayé , conserve 

son arrangement. C 1 0 H 7 est un corps incomplet , c'est un 

polyèdre q u i , privé d'une de ses arêtes , se détruirait si l 'on 

ne mettait une autre arête équivalente à sa place. 

Je dis aujourd 'hui , C 1 0 H 7 ne peut exister, parce que le 

nombre des atomes d'hydrogène est impair . Il faut , pour 

éviter sa destruction, qu 'une dyade , comme le chlore ou le 

b rome, vienne combler le vide qu'il présente et former un 

nouveau corps à dyades paires. 

La naphta l ine , soumise à l 'action de l'acide n i t r ique , 

perd encore i atome d hydrogène, et le même reste C 1 0 117 

prend, non plus un corps s imple, mais le reste des éléments 

de l'acide ni t r ique ou JNO8 pour remplacer l 'atome qui lui 

manque. Mais réc iproquement , nous pouvons dire que 

l'acide ni t r ique A O 3 H est. un polyèdre complet , que la 

naphta l ine , en lui enlevant OH, a laissé u n résidu l\O s 

qui ne peut exister à cause de son nombre impair . E n con

séquence, le reste des éléments de la naphtaline vient com

bler le vide offert par le résidu K O 8 et former u n nouveau 

polyèdre complet C 1 0 H 7 JXO* à dyades paires. 

L 'ammoniaque est un polyèdre complet ; on ne peut lui 

enlever une arête d'hydrogène sans le détruire; ]NHa ou 

l'ainide à nombre impair ne peut exister. 

Le chlorure de benzoïle est un polyèdre complet , une 

variété de l'essence d'amandes amères; on ne peut lui enle

ver son arête de chlore sans le dé t ru i re , car le reste , ou le 

benzoïle C 7 H 5 O, à cause de son nombre impair , ne peut 

exister. 

Mais si l 'ammoniaque et le chlorure de benzoïle viennent 

à se rencontrer, la première perdra H, le second Cl , et les 

deux restes, ne pouvant exister isolément, vont se servir 

mutuellement d'arête ; NIP remplira le vide occasionné par 

le départ de C l , e t , réciproquement , C 7 H 3 O remplira le 

vide produit, par l 'élimination de IL 
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Bz et A, fig. i , représentent le chlorure de benzoïle et 

l ' ammoniaque, au moment où ils vont réagir l 'un sur 

Fautre, l 'arête c en face de l 'arête h qu'elle doit enlever. 

et A, fig. 2 , représentent les deux restes pendant la 

réaction, et BA, fig. 3, les deux restes après la réaction, 

ayant comblé, réciproquement , les vides qui s'étaient for

més dans A et dans B. 

La. fig. 3 représente une diaméride ou une figure qu'on 

peut diviser en deux parties A et B , mais à la condition de 

restituer à B l 'arête soit de chlore, soit d'hydrogène qui lui 

manque, et de restituer également à A l'arête qu'il a perdue, 

ou bien une arête équivalente. 

Sous un certain point de vue , la naphtaline chlorée 

Q I O jji pourrai t être comparée à la diaméi i d e ^ g . 3 ; B 

représenterait la naphtaline et A le chlore. Celte diaméride 

pourrai t se scinder en B et en A , mais à la condition d'une 

resti tution. Il semble, au premier aspect, que B seul, ou le 

reste naphta l ique , a besoin de repnmdre l 'arête qui lui 

manque ; tandis que A ou le chlore , étant un corps simple, 

n 'en a pas besoin. Mais on oublie que le chlore est une 

dyade . et que , l ib re , il renferme Cl*. 

Si les atomes sont disposés dans la benzamide comme 

dans la fig. 3, peut-on dire qu'elle renferme deux groupes 

séparés, deux radicaux, le benzoïle et l 'amide ; peut-on 

avoir l 'espérance d'isoler ces radicaux? 

Cette figure ne présente pas deux groupes isolés, elle ne 

Pour faire comprendre ce remplacement réciproque de 

deux restes, je supposerai q u e , dans l 'ammoniaque et le 

chlorure de benzoïle, les atomes sont disposés suivant les 

figures hexagonales : 

Fig. i . Fijj. 2. Fie- 3 . 
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renferme ni benzoïle ni amidc; il y a une certaine prédis

position dans l 'arrangement des atomes qui nous permet 

d'entrevoir la possibilité de diviser cette figure en A et en Lî. 
mais à la condition de rendre à ces deux parties des nombres 

pairs ; car, nous le répétons, ni le benzoïle ni l 'amide, à 
cause de leurs nombres impai rs , ne peuvent exister. Si nous 

remplaçons l 'ammoniaque par l 'ani l ine , nous aurons la 

benzanilide avec un groupement analogue à la fig. 3 . Il n 'y 

aura dans ce groupement ni benzoïle ni amide ani l ique; 

mais il y aura quelque chose de l'acide benzoïque ou du 

chlorure de benzoïle; il y aura quelque chose de l 'anil ine. 

Ces deux témoins ne seront pas confondus; le carbone s'y 

trouvera sous deux formes, prêt à régénérer le chlorure de 

benzoïle et l 'aniline. 

Cependant , d i r a - t -on , le benzoïle existe l ib re , et sans 

ses propriétés qui ne ressemblent pas à celles d 'un corps 

simple, on pourrai t très-bien supposer qu'i l existe aussi 

dans les combinaisons benzoïques. 

Examinons la valeur de celte objection : On essaye d 'en

lever de l 'eau à l 'acide acétique C 2 H ' 0 5 , afin d'obtenir 

l'acide anhydre : s'il cède H ' O , on obtiendra C J H 5 0 , qui 

n'est pas l'acide anhydre. Pour donner celui-ci, il ne de

vrait céder que HO ! ' ce qui est impossible, à moins que 

2 atomes ne se réunissent. Alors on aurait 

Î C ' H ' O ' — H ' O = C4 H6 0 3 . 

Peut -on d i r e , d'après cela, que l'acide acétique anhydre 

existait dans l'acide acétique d'où on l'a extrait? Ce serait 

dire que le contenant est plus petit que le contenu. Il est 

vrai qu'on pourrai t at tr ibuer à l'acide acétique cette formule, 

C IP O', 

et par conséquenty supposer la présence de l'acide anhydre ; 

mais on ne ferait que reculer la difficulté, car si C ' f H s O l 

était la formule de l'acide acétique, C s H 1 2 O s deviendrait 

celle de l'acide anhydre. 
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Je crois avoir démontré , avec surabondance de preuves, 

que si les cyanures, le chlorure de cacodyle et celui d'éthyle 

renferment C N M , C l C 2 H 6 A s , C1C S H% le cyanogène, le 

cacodyle et l 'é thyle libres doivent contenir C 2 IN2, C 4 I 1 1 2 As* 

et C * H 1 0 . Ne pourrai t-on pas en conclure, comme pour 

l'acide acétique anhydre , que ces radicaux ne peuvent pas 

exister dans les combinaisons d'où on les»a extraits? 

Remarquons d'abord une différence essentielle qui existe 

entre la composition de l'acide acétique anhydre et celle de 

ces radicaux; c'est que la formule du premier est indivi

sible, tandis que celles des radicaux sont toujours divi

sibles en deux parties égales : ainsile cacodyle— aCMFAs , 

le cyanogène — 2 C N , l 'éthyle = a C ' I I 3 . 

Or , comme l 'hydrogène libre est 2 H et qu' i l se divise en 

deux pour former du ch lorure , du b r o m u r e , du nitrate 

d 'hydrogène, Cl H , BII , N O 3 H , ne pourrait-on pas ad

met t re , pa r analogie, que les radicaux sont biliaires et se 

dédoublent pour former des cyanures , des chlorures et des 

nitrates? C'est ce que nous allons examiner. 

Lorsqu'on fait agir le zinc sur le chlorure de cacodyle , le 

chlore est enlevé, et l 'on obtient du cacodyle. Cette réaction 

ne peut avoir lieu qu'à la condition que 2 molécules de 

chlorure de cacodyle y prennent part . La réaction n'est pas 

Zn -+- Cl C 2 H E As = Cl Zn + C 2 H s A s ; 

car, premièrement , le zinc est une dyade qui ne peut se 

mettre en équation qu'à l 'état entier ou de Z n 2 , et, seconde

m e n t , C ' 2 l l 6 A s , à cause de son nombre iuqiair , 11e peut 

exister. On doit donc avoir 

Zn 2 - f - 2 Cl C 211" As = 2 Cl Zn + C* H' 2 As 2 . 

Il reste à savoir si le cacodyle estC*TI 1 ! As s ou bien (C 2 H 6 As) ? 

analogue à H 8 ou Z n 5 . 

Reprenons nos hexagones : s o i e n t A et A deux hexagones 

égaux représentant 2 molécules de chloiure de cacodyle , les 
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deux aretes de cblore c etant sur le point, d'etre enlevees 

par le zine : 

Fig. <;. Fig. 5. Fig. 6. 

Après l 'enlèvement de ces deux arêtes , les deux restes, 

pour éviter la destruction, ou bien se réuniront en formant 

une molécule complexe, une diamérone, fig. 5 , ou bien 

se confondront, en une molécule simple etdécagonale,yîg\ 6'. 

Si les atomes sont disposés comme dans \afig. 6, c 'est-à-

dire si le cacodyle libre n'est pas le radical d e s combinai

sons cacodyliques, alors il devra, avec le chlore, se com

porter comme une molécule simple de naphtal ine, d 'aniline 

ou d'acide acétique, c 'est-à-dire donner les combinaisons 

suivantes : 
C ' H , 2 A s 2 - r - Cl 2 o u - h Cl'; 

O H " Cl A s 2 ; 

C ' H " C I A s 2 - t - C l 2 ; 

C H 6 CI" A s 2 ; 

Etc . 

Si , au contra i re , les atomes sont disposés comme dans la 

fig. 5 , si le cacodyle est une d iamérone, le chlore pourra 

la diviser en deux parties égales, mais à la condition de 

remplacer les arêtes qui manquent . On aura donc 

( C 2 H 6 A s ) 2 + Cl 2 = C 2 I F As Cl + C 311° As Cl. 

• 

Alors il sera permis de dire que l e cacodyle libre est bien le 

radical qui existe dans les sels cacodyliques ; mais il faudrait 

ajouter que , même dans ceux-ci, il ne forme pas un groupe 

tout à fait isolé, et que son existence y est pour ainsi dire 

conditionnelle, puisque c'est un corps incomplet qui a be -
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soin d'un complément pour se soustraire à la destruction. 

Le cacodyle libre se comportant avec le chlore comme je 

viens de le supposer eu dernier l ieu , on peut admettre 

qu'il est bien le radical divisible qui forme les combinai

sons cacodyliques, que ce radical soit ou non un hydro

gène cacodinique, ainsi que je l'ai admis dans un des cha

pitres précédents. 

Avec le chlorure oul ' iodure d 'éthyle, on obtient l 'éthyle, 

corps incomplet qui se double à l 'état naissant , pour for

mer soit une diamérone avec le carbone sous deux formes, 

soit une figure décagonale avec le carbone sous une seule 

forme. Pour décider la question , on traite l 'éthyle par le 

chlore : il se comporte comme la naphta l ine , comme l 'hy

drogène bicarboné, ou mieux comme le gaz des mara is , qui 

est indivisible; il éprouve des substitutions chlorées, mais 

il ne se dédouble pas pour régénérer le chlorure d'éthyle. Il 

faut donc en conclure que ce n'est pas un radical , et qu'il 

n'existe pas plus dans les combinaisons éthyliques que 

l'acide acétique anhydre n'existe dans l'acide acétique. Si 

les éthers renferment de l'éthyle , si celui-ci peut un jou i -

être mis en l iber té , sa formule se représentera pas (C 2 H 8 ) 8 . 

Isomère de l'éthyle que nous connaissons, il devra pouvoir 

se diviser en deux parties égales sous l'influence du chlore, 

et régénérer le chlorure d'éthvle. 

On peut admettre que certains radicaux existent comme 

tels dans certaines combinaisons, mais q u e , une fois en 

l iber té , ils se comportent tout autrement que des corps 

simples. Tel est. par exemple, l'acide hypo-azotique, qui 

existe dans les corps nitrés sous une forme incomplète N O 2 . 

Vient-on à le mettre en l iber té , il se double et donne l'acide 

hypo-azotique ( N O 2 ) 2 , qui ne possède pas les propriétés d'un 

corps simple. Ainsi , lorsqu'on fait agir le chlore sur la 

naphtaline n i t rée , N O 2 est mis en l iber té , non d'après 

l'équation suivante : 

C " H " X 4 - C L = C ' H C L + X , 
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car nous savons qu 'une demi-molécule de clilore libre 

n'existe pas , mais bien d'après celle-ci : 

2 C , 1 i r X - r - C r , = s . C ^ H ' Cl + X 1 . 

Ce que je viens de dire de l'acide hypo-azotique peut , 

sans doute , s 'appliquer à d'autres corps qui sont peut-être 

incapables d'exister l ibres, mais susceptibles de tenir la 
place d 'un corps simple dans certaines combinaisons. Tels 

pourraient être l ' u ranyle , l ' amide , l 'élbyle lui-même dans 

certains cas : ces corps agiraient par leur masse, en r e m 

plissant les vides occasionnés par le départ de corps simples ; 

mais ils ne joueraient pas le rôle de ceux-ci , et ils modifie

raient plus ou moins profondément les propriétés des com

posés dans lesquels ils seraient restés. 

Ce raisonnement pourra i t s'appliquer au cyanogène des 

cyanures et du chlorure de cyanogène, qu i , dansées corps, 

ne possède pas une existence à par t , pu isque , admettons-le 

pour un ins tan t , ceux-ci sont constitués comme le font voir 

ces formules : 
CM IV, C C 1 N . 

On sait qu'en mettant ce dernier (le chlorure de cyanogène) 

en présence de l 'ani l ine, le chlore enlève i atome d 'hy

drogène à celle-ci, et qu' i l se forme de la mélaniline 

C 1 3 H 1 S I N S . Mais cette mélanil ine est alcaline comme la 

chloraniline et la n i t ran i l ine , e t , d é p l u s , elle se comporte 

avec le cyanogène libre exactement comme l 'ani l ine. Il se 

forme : • 

Î CC H ' N 
C 6 H " N + C . J N ! de la cyan i l ine ; 

I C 6 Ï F 
+ C2JV2 de la c y a m é l a n i l i n e . 

d 11 C V IN 

L'analogie de ces deux bases et la connexion des deux for

mules sont telles, qu'il est difficile de ne pas admettre 

qu'elles ont la même constitution , et que , par conséquent, 
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Ja cyamélaniline est de la cyaniline dont l 'atome d'hydro

gène est remplacé par Cy ou C N , qui n'est pas du cyano

gène, mais le résidu du corps que l 'on nomme chlorure de 

cyanogène. Ce résidu n'est pas plus du cyanogène que l 'al

déhyde n'est de l'acide butyrique ; il tient lieu de l 'hydro

gène qui manque , tout comme les vapeurs nitreuses dans la 

ni t rani l ine. 

Nous avons essayé de nous rendre compte de ce qui se 

passe lorsque deux corps composés, en agissant l 'un sur 

l ' au t re , éliminent un seul atome d'eau ou d'acide chlorhy-

dr ique , comme lorsque le chlorure de benzoïle ou l'acide 

benzoïque agissent sur l 'ammoniaque ou sur l 'aniline. Exa

minons maintenant le produi t qui se forme lorsque l'acide 

benzoïque et l 'ammoniaque él iminent 2 atomes d'eau pour 

former le benzonitryle C 7 H 3 N . 

Faut - i l voir dans celui-ci un composé de cette forme 

C 7 H 5 - ) - N , ou de celle-ci C f P - f - N H , ou b ien , comme on 

l 'admet généralement, un cyanure CA -f- C 6 I P 2 ? 

L'eau dégagée s'est formée par l'action de l'hydrogène de 

l 'ammoniaque sur l'oxygène de l 'acide. Les deux nouveaux 

vides sont encore comblés, mais par u n plus petit reste de 

l 'ammoniaque et par un plus petit reste de l'acide. Ces deux 

restes ne sont ni isolés ni confondus: ils forment une nou

velle diaméride susceptible de division, et toujours à la 

condition d'une restitution des arêtes qui manquent . 

Soient A , fig. 7, un chloride ou un polygone à quat re , 

cinq ou six arêtes de chlore , et 13 un alcaloïde ou un poly

gone hydrogéné. En réagissant l 'un sur l 'autre , ils pourront 
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perdre successivement les arêtes h et c , puis li1 et t , ! , 

h3 et cs, e t c . , en donnant les halodiamérides représentées 

par \csjtg. 8 , 9 et i o : 

Fig. 8 . Fig. 9 . Fig. 10. 

On Y o i t crue les restes ne sont séparés ni confondus, cl q u e , 

à cause de leur construction, ils sont prédisposés à se d i 

viser en A ' e t en 1!', en A" et en 15", e t c . , mais toujours 

à la condition d u n e restitution de c, c , c 3 , e t c . , et de 

h, h , h , e t c . , ou bien d'une indemnité équivalente. 

Ains i , avec le perchlorure de phosphore et l ' ammo

n iaque , on pourrai t avoir successivement : 

PCI S + H 3 N — Cl H = ( P C I ' , H 2 J N ) , 

( P C I ' , IFN)—C1II = ( P C I 3 , FUS) , 

( P C I 3 , H y)— Cl II = ( P C I 2 , N ) . 

J e n 'admets pas que , dans les trois nouveaux composés, 11 

y ait les radicaux I P N , IIIN , N , P C I 4 , P C P et P C P . Ce

pendant les restes ne sont pas confondus : dans chacun de 

ces composés il y a toujours un témoin de l 'ammoniaque et 

u n témoin du perchlorure de phosphore , o u , ce qui revient 

a u même , de l'acide phosphorique. En trai tant ces trois 

composés par l 'eau, par l ' ammoniaque, par l'acide chlorhy-

dr ique , par la potasse, par la chaleur, e t c . , o n peut obtenir 

un grand nombre de nouvelles combinaisons renfermant 

encore deux témoins qui sont toujours prêts , à l 'appel du 

chimiste , à régénérer, l 'un l ' ammoniaque , et l 'autre l 'a

cide phosphorique. 

Prenons le composé P C F J N , ou le chloropbosphure 

d'azote, e t , au lieu de 3C1H qu'il a perdu, donnons-lui 
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une indemnité d 'une autre na tu re , par exemple de l 'am

moniaque; alors on aura 

P Cl 3 N - r H 3 i\ — IV Cl 1 = P H I\", p h o s p h a m . 

Le pliospham, traité par l 'eau, donnera 

P H K* + JV O = P I P IV O , phosphamide. 

La phosphamide chauffée perdra de l 'ammoniaque en don

nant 

P FP N 2 O — II 3 N = P N O , b i p h o s p h a m i d e . 

Ce même chlorophosphure d'azote, sous l'influence de 

l ' eau , se t ransformera, suivant les circonstances, en acide 

azophosphorique ou en acide biazophosphorique. 

\ ient-on maintenant à traiter le chlorophosphure d'a

zote , le phospham, la phosphamide , la biphosphamide, 

l'acide azophosphorique et l'acide biazophosphorique par la 

potasse ou par l'acide sulfurique; alors tous les témoins, 

recevant des indemnités équivalant à ce qu'ils ont perdu , 

régénéreront l'acide phosphorique et l 'ammoniaque. 

Je sais bien qu'on attribue au chlorophosphure d'azote, 

au phospham, aux acides azo et biazophosphorique d'au

tres formules; mais , nous l'avons déjà d i t , M. Gerhardt et 

moi , et je ne crains pas de le répéter, toutes celles-ci sont 

aussi inexactes que les réactions sont incompréhensibles 

avec elles. 

S i , dans les métamorphoses précédentes, on ne voulait 

voir qu 'un résultat des affinités indépendant de l 'ar ran

gement a tomique, il faudrait en conclure que l'aniline 

et la chloraniline devraient se composer autrement que 

l ' ammoniaque; que les diamérides de cette dernière , par 

exemple, devraient donner , avec la potasse, du chlorure 

de potassium. Eh b ien , je crois pouvoir le prédi re , elles 

régénéreront l'acide et la chloraniline qui leur auront 
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donné naissance. Q u e savons-nous d'ailleurs sur l'affinité? 

qui se serait at tendu à voir la bichlorisatine, sous l ' in

fluence de la potasse en fusion , donner du carbonate au 

lieu de chlorure de potassium ? 

Ce que je viens de dire pour deux corps composés qui 

donnentdesdiaméridesen perdant i , 2, 3 ,e tc . , Aq ou HC1, 

peut s'appliquer à un plus grand nombre. 

Ainsi l'acide phosphorique étant t r ibasique, on pourra i t 

obtenir avec lui un sel triple d 'ammoniaque, d 'aniline et 

d'éthylamine. Ce sel triple pourrai t se transformer en t r i -

amide amm-ani l-éthylamique composée de quatre témoins, 

fig. 1 1 , P central ou phosphorique, A m , An et Et angu

laires ou alcalins. 

Fig. 11. Fig. 12. 

Nous pourrions encore supposer que la triamide est formée, 

fig. 1 2 : 1 ° par de l 'ammoniaque A m , 2 0 par de la n i t ro -

chloraniline An , X , C l , et 3 ° par l 'éthylamine ou de l'am

moniaque éthylée /E. Cette diaméride se prêterai t , suivant 

la nature des réactifs, à des divisions de plusieurs espèces. 

Ainsi elle pourrai t régénérer les quatre corps qui ont servi 

à la former, ou bien laisser dégager la nitrochloranil ine et 

l 'éthylamine en donnant de l'acide phosphamique. Par 

l 'hydrogène sulfuré, elle serait susceptible, en échangeant 

X contre A d , de se transformer en une autre triamide à 

résidu de chlorosemibenzidam , etc. , semblable à des bulles 
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On conçoit qu 'un tel édifice, sous un eboe trop violent, 

pourrai t se diviser, suivant des plans qui n'y existent pas , 

en acides pbospborique, carbonique et clilorhydrique, et 

en azote et hydrogène. 

Si nous avions toutes les diamérides sous les yeux, avec 

leurs arrangements respectifs, il nous serait facile de les 

classer; mais cela n 'étant pa s , je me hâte d'abandonner 

les hypothèses pour revenir à l 'expérience. 

FORMTI1.ES S Y N O P T I Q U E S . 

Deux systèmes s'offrent à nous pour représenter la com

position des corps , celui des formules brutes et celui des 

formules rationtielles. 

En adoptant le premier , il faudrait représenter le sulfate 

de quinine par 
C J 6 i r S I \ 7 < S O s . 

Je ne m'y arrêterai pas, puisqu'i l n'est suivi par aucun 

chimiste jusque dans ses dernières conséquences. 

Avec le second système , on tombe dans les hypothèses , 

les copules et les radicaux; e t , pour un corps aussi simple 

que l'acide acétique, on a à choisir entre une douzaine tle 

de savon accolées, Jig. i 3 , mais dont le plan de jonc

tion serait crevé ou enlevé. Il en résulte que les deux bulles, 

avec les vides, ne pourraient exister séparément, et qu'il 

faudrait pour cela bouclier les deux vides qu'elles forment 

par leur séparation. On pourrai t imaginer plusieurs bulles 

accouplées les unes aux autres. 
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formules. D'ailleurs foules les hypothèses qui ont été p r o 

posées ont le grave inconvénient , même en ne les considé

rant que comme des conventions, d'être trop arbi traires, 

puisque la même personne , en suivant un même système, 

peut at tr ibuer à un même corps des formules différentes. 

Cependant il est un point sur lequel la plus grande partie 

des chimistes sont d 'accord, c'est de représenter la compo

sition des oxacides par de l ' eau, plus le reste des éléments 

de l 'acide; ainsi on trouve plus d'avantage à écrire la com

position des acides sulfurique et acétique ainsi : 

S O J + H J 0 et C ' f f O ' + H ' O , 

que de la manière suivante : 

S PTC" et C'H'0\ 

Aussi], voyez à quelle conséquence conduit cette notation : 

c'est qu'on est obligé de séparer les acides en deux classes, 

les sels également en deux classes; d é m e t t r e , d 'un côté, 

les chlorures , les sulfures , les cyanures , les sulfocyanures, 

les mellonures, e tc . , e t , de l ' au t re , les sulfates, les cya-

nates , les cyamélurates", etc. 

Je viens de jeter un coup d'ceil sur quelques-uns des 

Traités de chimie qui ont été publiés dans ces derniers 

temps, e t , à l 'exception de quelques ouvrages écri ts , d 'un 

bout à l ' au t re , sous l'influence des idées de Berzelius, je 

ne vois que contradiction, ou plutôt indifférence sur la 

manière de représenter la composition des corps. Le même 

auteur fait de l'acide tartr ique un composé bibasique, et 

considère l'acide sulfurique comme monobasique; de l 'es

sence d'amandes amères, il fait u n hydrurc , et de l'aldéhyde 

un hydra te ; il considère les cyanates comme des oxacides, 

les sulfocyanures comme des hydracides; cette amide est 

un hydra te , celle-ci n 'en est pas , etc. 

Il est évident qu'on ne croit plus aux formules dualis-

l iques, mais qu 'on y tient fortement, non pas qu'on se 

2 7 . 
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soucie beaucoup plus de celte formule-ci (pie de celle-là ; il 

suffit seulement qu'elles soient dichotomiques, à la façon 

de celle de l 'a lun, qui se divise en eau et sel double , celui-

ci en deux sels simples, ces sels en acide et en oxyde, et 

cet acide et cet oxyde chacun en deux corps simples. 

. Est-ce que cet accord presque unanime dans l'emploi des 

formules, je ne dirai pas dualistiques , mais dichotomiques , 

ne tiendrait pas à la nature de l 'esprit humain qui tend 

sans cesse à diviser, sous-diviser, à sérier, eu u n mot , les 

sujets de ses études , aiin de soulager la mémoire , en éta

blissant des généralités à chaque division et sous-division? 

Est-ce que la plupart des chimistes, sans s'en rendre 

compte, ne chercheraient pas s implement , à l'aide de leurs 

formules divisées et sous-divisées, un moyen de retenir la 

composition et la fonction des corps auxquels ils les appli

quent ? Alors le problème dont on cherche la solution dans 

l 'arrangement des atomes reviendrait à celui-ci : 

'Trouver un système conventionnel à l'aide duquel on 
puisse retenir facilement la composition des corps, et 
donner des formules analogues aux corps analogues. 

On aurait ainsi les avantages des formules brutes et ra

t ionnelles, sans en avoir les inconvénients. 

En m'occupant de résoudre ce problème, je ne m'en suis 

pas dissimulé la difficulté, et je suis loin de penser que je 

l'ai résolu d 'une manière satisfaisante. Cependant je crois 

devoir donner le résultat de mes recherches, parce qu'il 

engagera peut-être d'autres chimistes à s'occuper du même 

sujet et à perfectionner ma méthode , ou à en donner uhe 

meilleure. 

Cela serait à désirer, surtout dans ce moment où les 

systèmes sur l 'arrangement des atomes vont recevoir une 

nouvelle impulsion. Comme il n'est pas probable qu'on 

s'entende là-dessus d'ici à longtemps, il serait avantageux 

pour tout le monde d'avoir un terrain neutre sur lequel on 

pût se reconnaître et tomber d'accord. 
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J'emploie des formules synoptiques, à l'aide desquelles 

j'essaye de faire ressortir certains rapports numériques que 

présentent les corps sériés , et je tâche de donner aux corps 

analogues des formules analogues. Ainsi , si j 'a t t r ibuais aux 

sulfates cette formule 
S M 2

 4 - O 1 , 

et si je considérais l 'éther sulfurique comme un sulfate, je 

le représenterais aussi par 

S E t 2 + 0 ( . 

Si , au contra i re , je l'envisageais comme une diamide, je 

lui donnerais la formule des diamides. 

Quelle que soit la formule que j ' emplo ie ra i , par exemple 

celle des diamides, on pourrai t y voir une hypothèse; car 

il n'est pas démontré , au moins pour tout le monde , que 

cet éther soit une diamide. 

Qu 'on veuille bien y faire a t tent ion, il ne s'agit pas de 

savoir s i , dans cet éther, il y a tel ou tel arrangement a to

mique , mais bien de déterminer s'il a les propriétés d'un 

sel ou d'une diamide. ISous sommes donc sur le terrain de 

l 'expérience. I l est vrai q u e , tant qu 'on ne saura pas si 

l 'éther sulfurique est l 'un ou l 'autre , on ne pourra lui attri

buer qu 'une formule brute ou une formule synoptique plus 

ou moins probable. Mais il ne peut en être au t rement , 

puisque nous avons imposé à notre système la condition de 

représenter la fonction à l'aide de la formule; demander 

plus , ce serait exiger d'un naturaliste qu'il fît une classifi

cation à l'aide de laquelle on pourrai t déterminer la place 

que doit occuper un animal dont on ne connaîtrait que la 

j>eau. Si une pareille classification était possible, elle ne 

représenterait pas les rapports qui existent entre cet animal 

et les autres; ce serait tout bonnement un mauvais diction

naire . On ne doit donc pas s'attendre à me voir donner une 

formule synoptique à la betuline ou à l 'anémonine ; le dua

lisme seul est capable, au simple aspect de la composition 
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Fl H 

H 2 0 

F F O 2 

Acides monobasiques du chlore, de l'azote, etc. 

Cl H 
Cl H + o 
Cl H -f- O' 
Cl H + 0 ! 

Cl H -f- O4 

FF S 
FF2 S2 

H2 S1 

FTS1 

FFS5(i 

BH 

B H -F- O 

B H O» 

III 

I H -f- 0 ] 

I H -f- O4 

Acides bibasiqu.es du soufre, etc. 

5 2 , 0 3 H 2 S FF 

5 3 , 06FP S H2 

S 4,0 6 H2 

S!, 0 e H2 S H3 

O3 

0 ' 

O3 

s 

Se I I 2 

Se H2 
O3 

O1 

NH + O2 

N H -t- O5 

Te H' 

TeFT 
O3 

0 ' 

(i) Peu importe que cet acide existe ou non ; il suffit qu'il y ait un qninti-
sulfure de potassium ou d 'ammonium. Peu importe que CO'H ' existe ou 
non; il suffîtqu'il y ait des carbonates. Ces formules des acides représentent 
des types salins. 

c e n t é s i m a l e d e c e s c o r p s , d e n o u s d i r e i m m é d i a t e m e n t si ce 

s o n t d e s o x y d e s , d e s h y p e r o x y d e s , d e s é t h e r s o u d e s c o r p s 

c o p u l e s , e n n o u s d o n n a n t e n m ê m e t e m p s l ' a r r a n g e m e n t d e 

l e u r s a t o m e s . 

A v a n t d e m ' o c c u p e r d e la c h i m i e o r g a n i q u e , j e d o i s d i r e 

q u e l q u e s m o t s s u r l a m a n i è r e d o n t j e f o r m u l e l e s s u b s t a n c e s 

m i n é r a l e s . 

L e g r a n d u s a g e q u e j'ai f a i t , d a n s c e c a s , d e s f o r m u l e s 

b r u t e s e t r a t i o n n e l l e s , m e p e r m e t d e d é c l a r e r q u e l e s p r e 

m i è r e s s o n t p r é f é r a b l e s a u x s e c o n d e s . J e l e s e m p l o i e r a i 

d o n c , m a i s e n l e s d i s p o s a n t d e m a n i è r e à f a i r e r e s s o r t i r 

c e r t a i n s r a p p o r t s r é g u l i e r s q u ' e l l e s o f f r e n t l o r s q u ' o n l e s 

c o m p a r e l e s u n e s a v e c l e s a u t r e s , c o m m e d a n s l e s e x e m p l e s 

q u e j e v a i s c i t e r . 

L e s i g n e -f- d o n t j e m e s e r s e s t s i m p l e m e n t d e s t i n é à a p 

p e l e r l ' a t t e n t i o n s u r l e s r a p p o r t s q u e j e v e u x s i g n a l e r ; b o n 

d a n s u n t a b l e a u s y n o p t i q u e , i l d e v i e n t i n u t i l e d a n s u n e f o r 

m u l e i s o l é e . 
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Acides du phosphore, de l'arsenic, etc. 

P I F As IF 

Monobas ique P H 3 + 0! 

Bibasique P I F -+- O 3 As I F -+- 0 - ? 

/ P H 3 -+- 0 ' As II' -+- 0 

P I F + S ' As IF - |- S 1 

T » b a s " l u c 0 3 j O 3 ) 
( P 1 F + S j A s H » + g j -

Comme nous ne savons pas ce que c'est qu 'un borate et 

un silicate neu t re , et que nous ignorons s ' i l y a des acides 

para , meta , e tc . , borique et sil ieique, ce qu'il y a de mieux 

à faire, en attendant que nous soyons plus instrui ts , c 'est 

de représenter les acides par BHO 3 et Si I I 2 O 2 . 

Quant aux acides pyro , mê la , para , iso. etc. , phospbo-

r ique , arsénieux, arsénique, t i tanique, s tannique, t img-

st ique, sil ieique, etc. , il faut signaler le rapport qui existe 

entre l'acide anhydre et la base, puisque c est ce rapport 

qui est variable. Malheureusement nous ignorons la c o i n -

position de la plupart de ces sels, car nous ne savons pas si 

l 'eau qu ' i l s renferment est ou non essentielle à leur consti

tution. Les formules brutes sont encore c e qu il y a de 

mieux dans ce cas, car on y saisit aussi facilement le r ap 

port de l'acide à la base que dans les formules dualisliques. 

La composition des acides étant connue , celle des anhy

dr ides , des chlorides et des sels s'en déduit immédiatement, 

surtout celle de ces derniers , car il suffit de remarquer que 

l'hydrogène basique peut s'échanger contre son équivalent 

d'un métal quelconque. INous avons fait voir précédem

ment q u e , en ne connaissant que les acides anhydres , on 

ne peut pas en déduire la composition des sels. Ainsi , qui 

se douterait que les trois anhydrides hypophosphorcux, 

phosphoreux et acétique, P 5 0 , F O ' , C T b O 3 , donnent des 

sels qui renferment P ' O - f - M 2 H ' 0 \ P 2 O M M ' I I ' O ' et 

r , * i r o ' , - + - M ' o ; ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4M ) 
Quan t aux sels doubles , t r ip les , acides basiques et hy 

dratés , tant de la chimie minérale que de la chimie orga

n ique , j ' a i déjà indiqué [voyez sels, acides hydratés) com

ment il fallait représenter leur composition. 

En tous cas, je ne verrais aucun inconvénient à substituer 

à mes formules fractionnaires les suivantes : 

S O ' F Z -+- 3 A q 

S O ' A m 2 + 3 A q 
au l ieu d e SO* F 2 Z1 A m - h 3 Aq ; 

a ( C O ' N a ' - f . 6 A q ) 

C 0 3 K ' -+- 6 A q 
au l ieu d e C 0 3 K 3 N a 3 - f - 6 A q ; 

seulement je trouve la seconde méthode préférable, quand 

il s'agit de donner un tableau des sels d 'un même acide, 

comme dans ces exemples : 

C 0 3 H 2 , S O < H ! ; 

» K H , ;> K H ; 

. K-% , K 2 ; 

» K T ] N a 3 , K T A c * ; 

» C a M g , C a N a . 

Venons à la chimie organique. Pour représenter la com

position des aplônes, je prendrai simplement les formules 

que j ' a i données dans l 'hypothèse des noyaux dérivés; ce 

qui revient à dire que les aplônes ont une composition telle, 

qu 'on peut la représenter par un noyau constant (ou ses 

dérivés chlorés) plus i , 2 et 3 molécules dyadiques ou m o -
nadiques. De sorte que si nous représentons le noyau fonda

mental par R et ses dérivés par R', R", R w , e tc . , les aplônes 

auront les formules suivantes : 
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R R' R" 

R 4 - Cl" R ' 4 - Cl 1 R" 4 - Cl 3 

R -+• Cl 1 

R ' - r -CI' R" 4 - Cl' 

R 4 - Cl" R ' 4 - Cl" R" 4 - Cl 5 

R 4 - 0 R ' 4 - 0 R " 4 - 0 

R 4 - O 3 

R ' 4 - O 3 R" 4 - O 3 

R 4 - O 3 
R ' 4 - O 3 R" 4 - O 3 

R + H ' O R' + I P O R" 4 - H 1 0 

R O 3 — J- et A q , R ' O 3 — { et A q . R" O 3 — '- et A q 

R O 3 — i et 2 A q , R ' O 3 — i et 2 A q , R ' O 3 — i et A q . 

Si l'on fait a t tent ion, ensuite , aux rapports que j ' a i s i 

gnalés entre le carbone et l 'hydrogène des divers ordres et 

séries, on verra que deux ou trois minutes suffisent pour 

avoir une idée parfaitement claire de la moitié des combi

naisons organiques et pour retenir leur composition. 

Quan t aux diamérones, ou plutôt, aux diamérides, rien 

n'est plus facile, à l'aide des noms que je leur ai donnés p r é 

cédemment, que de retenir leur composition , et même de 

les représenter par des formules qui indiquent en même 

temps leurs fonctions. Ainsi on pourrai t représenter 

L'acétamide par C 3 H ' O 3 4 - I F N — H 3 0 ; 
L'acétalèse » C ' I F 0 3 4 - H ' N - a H ' O ; 

L'oxamide « C 3 H 2 O 4 4 - 2 H 3 N — 2 I F O. 

Mais ces formules indiquant une opération à faire, il faut 

leur en substituer d'autres dans lesquelles cette opération 

soit toute faite. 

Pour cela, deux moyens se présentent ; l ' u n , fondé sur 

la notation des sels d 'ammoniaque; l 'autre , sur la notation 

des sels d 'ammonium. 

Dans le premier cas, on écrit l 'alcali , l'alcool ou le car

bure d 'hydrogène, e tc . , à la suite de l'acide dont on le 

sépare par un t ra i t ; puis on retranche l'eau en prélevant 

l'oxygène sur l 'acide, et l 'hydrogène sur l 'autre mat ière ; le 
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r e s t e , s a n s f a i r e d e p e r m u t a t i o n d a n s l e s l e t t r e s , d o n n e la 

f o r m u l e s y n o p t i q u e d e l a d i a m é r i d e . 

Suit acétate d'ani l ine C 2 H* O 2 1 C 6 H'' N 

o n retranche — O II* 

il reste acétani l ide C 2 r F O | C s t P l N 

E n en re tranchant e n c o r e O I I 2 

il reste acétalèse a n i l i q u e . C 2 II' | C f i H 3 IN 

M a i s c o m m e c e s f o r m u l e s n e d é s i g n e n t p a s l e g e n r e d e la 

d i a m é r i d e , j ' y a j o u t e u n c h i f f r e a f f e c t é d u s i g n e — q u i i n 

d i q u e l a q u a n t i t é d ' e a u é l i m i n é e , c o m m e d a n s c e s e x e m p l e s : 

— i 

Acétani l ide C 2 H' O | O H 5 K ; 

Acétalèse a n i l i q u e . . C 2 II' | C S H 3 J N . 

D a n s l e s e c o n d c a s , o n a j o u t e l ' a l c a l i , l ' a l c o o l , l e c a r b u r e 

d ' h y d r o g è n e , e t c . , à l ' h y d r o g è n e b a s i q u e d e l ' a c i d e , c o m m e 

p o u r e n f a i r e u n s e l d ' a m m o n i u m , d ' a n i l u m , d ' a l c o o l u m , 

d ' h y d r o c a r b u m , e t c . , p u i s o n o p è r e l a s o u s t r a c t i o n d e l ' e a u 

c o m m e p r é c é d e m m e n t . A u l i e u d e s é p a r e r l ' a c i d e d e l a b a s e 

p a r u n t r a i t , j ' e m p l o i e a l o r s l a p a r e n t h è s e . O n a d o n c : 

Acétate d ' a m m o n i u m . . . C 5 0 ! II 3 ( I I 1 N ) ; 
— i 

Acétamide C ' O H 3 ( H ! N ) ; 
— 'i 

Acétalèse C 2 I I 3 ( N ) . 

C e t t e n o t a t i o n f a i t v o i r q u e t o u t e s l e s a m i d e s o n t d e s f o r 

m u l e s a n a l o g u e s , q u ' i l e n e s t d e m ê m e d e s d i a m i d e s , d e s 

a c i d e s a m i d é s , e t c . A i n s i l ' o n a : 

Amides. 
— i 

A c é t a m i d e C ' O I F ( H 2 N ) ; 
1 

Acétani l ide C 2 O Ï F ( C s II"IN ) ; 

Étlicr acét ique C 2 O I F ( C 2 IF O ) ; 
I 

F o r m u l e d 'c lhvlc C O U ( C H ' O ) . 
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Diamides. 

- i — i 

Carbamides s 

l ét 

Carbamide CO ( H ' N ) ( I P N ) o u C O ( H 3 N ) ' ; 

— i — i 

( a n i l o - a m m o n . . CO ( C T P N ) ( H 2 N ] ; 

— i — i 

é t h y l o - a m m o n . CO {C H s 0 ) (LP N ) ; 

— i — i 

Oxamide C J 0 5 ( F P N ) ( H J N ) ; 

/ — i — i 
I a n i l o - a m m o n i q u e C 2 O 2 ( C 6 I P N ) ( I P N ) ; 

Oxamides j é t h y l o - a m m o n i q . C 2 O 2 ( C 2 I P 0 ) ( H 2 N ) ; 

( m é t h y l o - é t h y l i q . C 2 0 2 ( C 2 FPO) ( C I P 0 ) . 

Acides amides. 

L ' o x a l a t e a c i d e d ' a m m o n i a q u e é t a n t 

C 2 0 s ( b P N ) H , 

o n d o i t a v o i r : 

' o x a m i q u e C O 3 ( I P N ) H ; 
— I 

o x a m a t e s C a O 3 [ IP N) M ; 
— i 

c a r b a m i q u c C O 2 ( IPIN) H ; 
— i 

carbani l ique C O 2 (C B I P N ) H. 

L o r s q u e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e a g i t s u r l ' a l c o o l , i l y a , 

c o m m e d a n s l a f o r m a t i o n d e s é t b e r s à o x a c i d e s , u n e c o m 

b u s t i o n ; m a i s i c i c ' e s t l ' a c i d e q u i c è d e l ' h y d r o g è n e , e t l ' a l 

c o o l l e r e s t e d e l ' h y d r o g è n e e t l ' o x y g è n e . D o n c , p o u r n o t e r 

l ' é t h e r c h l o r h y d r i q u e d ' u n e m a n i è r e q u i i n d i q u e l ' a n a l o g i e 

q u ' i l y a e n t r e sa f o r m a t i o n e t c e l l e d e s a u t r e s é t h e r s , i l 

f a u t f a i r e l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e : 

Cl H | C 2 LP O 

— H II 0 

— I 

Cl I Q W ether chlorhydriqi i 
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N H O 3 

— H O 

C 3 H c O 

— H 

N O M C ' H ' O 

C'est la seule exception, avec l'acide n i t reux , que nous 

établissons pour les acides oxygénés ( i ) . On se rappelle que 

nous sommes déjà convenus de représenter les produits 

nitriques et ni t reux comme des dérivés de types hydrogé

nés , en remplaçant H par X ou Y. En conséquence, nous 

noterons l 'éther ni t r ique comme nous venons de le faire, 

en remplaçant N O s par X ; alors nous aurons 

X | C ! H S O , 

ou plus simplement 
C ' H ' X O . 

Les halodiamérides se noteront avec l 'ammoniaque et 

non avec l ' ammonium, puisqu'il paraît qu' i l n'existe pas 

de combinaisons entre les chlorides et l'ammoniaque.< En 

conséquence je représenterai le chlorophosphure d'azote 

ainsi : 

P Cl 3 -(- II 3 N 

— Cl 3 — H 3 

- 3 
P C I 3 I N 

Le chiffre négatif indique ici la quanti té d'acide chlorhy-

driquc dégagé; on pour ra i t , afin d'éviter la confusion, le 

( i ) Nous sommes convenus iilus haut d'enlever l'oxygène h l 'acide, et tout 
l 'hydrogène à l 'autre matière. 

Nous avons vu ailleurs que l'acide ni tr ique se conduit à 

peu près de même , c'est-à-dire qu'i l fournit à la combustion 

la moitié de l ' h y d r o g è n e et l 'oxygène, tandis que l 'autre 

moitié de l 'hydrogène est fournie par la matière organique. 

On a donc avec l'alcool : 
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p l a c e r a u - d e s s o u s a i n s i : 

P Cl 2 1 N . 
— 3 

S'i l ex i s ta i t , u n c o m p o s é a n i l i q u e c o r r e s p o n d a n t , il se n o t e 

ra i t d e la m ê m e m a n i è r e : 

P Cl s -f- C L T N 

— Cl 3 H 3 

P C I 2 I C H ' N 
- 3 

Q u a n t a u x d i a m é r é e s e t a u x a d e l p h i d e s , j e n e v o i s , p o u r 

l e s r e p r é s e n t e r , q u e d e s f o r m u l e s b r u t e s , o u , c e q u i r e v i e n t 

a u m ê m e , d e s f o r m u l e s d e c i r c o n s t a n c e q u i i n d i q u e n t u n e 

c e r t a i n e r é a c t i o n c h o i s i e e n t r e p l u s i e u r s , a f i n d e s o u l a g e r l a 

m é m o i r e . J e d i r a i s v o l o n t i e r s q u e c ' e s t à c h a c u n à d r e s s e r 

ce s f o r m u l e s c o m m e b o n l u i s e m b l e ; a i n s i o n p e u t s e r e p r é 

s e n t e r l e g l u c o s e c o m m e f o r m é d e 2 m o l é c u l e s d ' é t h e r c a r 

b o n i q u e , o u b i e n de. 3 m o l é c u l e s d ' a c i d e a c é t i q u e , e t c . 

J ' a j o u t e r a i u n m o t s u r l a n o t a t i o n d e s c o r p s s i m p l e s . 

J u s q u ' à p r é s e n t j e m e s u i s s e r v i d ' u n e g r a n d e e t d ' u n e p e t i t e 

l e t t r e p o u r r e p r é s e n t e r l e f e r r o s u m e t l e f e r r i c u m . L o r s 

q u ' i l s ' a g i t d u c u i v r e , d u c h r o m e e t m ê m e d u m a n g a n è s e , 

c e t t e n o t a t i o n e s t i n c o m m o d e . J e p r é f è r e i n d i q u e r , p a r d e s 

s i g n e s p a r t i c u l i e r s , l ' é t a t d a n s l e q u e l s e t r o u v e c e m é t a l . 

P o u r c e l a , j e s u r m o n t e l e s i n i t i a l e s d u f e r r o s u m , d u m a n - ' 

g a n o s u m , d u c u p r o s u m , e t c . , d e c e s i g n e A ; j e l e r e n v e r s e 

p o u r l e f e r r i c u m , l e m a n g a n i c u m , e t c . 

Q u a n d i l s ' a g i t d e l ' a t o m e d u m a n g a n è s e d e s m a n g a n a t e s , 

d e s p e r m a n g a n a t e s e t d e s m é t a u x q u i f o r m e n t l e r a d i c a l 

s i m p l e d u m a n g a n y l e , d e l ' u r a n y l e , d u f e r r y l e , d e l ' a n t i -

m o n y l e , e t c . , j e sut m o n t e l ' i n i t i a l e d e c e s i g n e + . 
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Ferrâtes . . 

Manganafes 
F K 3 O 1 , Mn K 2 O' 

Permanganates Mn K O 1 (* ) ; 

+ + + 
Oxyde d ' u r a n y l e , de f erry le . . U 2 0 3 , F 2 0 3 , S b 2 O r ; 

Chlorure d 'uranyle C 1 F 0 , C 1 F 0 ou C l U y , C l F y . . . . 

J ' e m p l o i e q u e l q u e f o i s l e s l e t t r e s A m p o u r d é s i g n e r l ' a m 

m o n i u m , a l o r s j e r e p r é s e n t e 

euprosé , p l a t i n ó s e , par A m ; 
\ V 

L ' a m m o n i u m / b i c u p r i d é , b i p l a t i n i d é , p a r . . . A m ; 

, q u a d r i m e r c u r o s é , par A m ; 

I .e p h o s p h a t e de c u p r o s u m , d e cupr ic iun et 

d ' a m m o n i u m , b i c u p r o s é par P O ' C u C u A m ; 

L e p h o s p h a t e de f e r r o s u m , d e ferricum et de 

f erry le , par P O ' F F F y . 

P o u r d é s i g n e r l ' a m m o n i a q u e e t l ' a m m o n i u m , l ' a n i l i n e et 

l ' a n i l u m , l a q u i n i n e e t l e q u i n u m , j ' e m p l o i e l e s m ê m e s 

l e t t r e s ; m a i s , d ' u n e p a r t , la m a n i è r e d o n t e l l e s s o n t p l a c é e s , 

e t , d e l ' a u t r e , l a p e t i t e l e t t r e h , i n d i q u e n t s u f f i s a m m e n t si 

(*) A la rigueur, le manganèse des manganates ne devrait pas se repré-
-4-

senter par le même signe que le manganèse des permanganates; car Mn, 
dans les manganates, est une monade comme le soufre qu'il remplace, et 
4 -

Mn, dans les permanganates, est une denii-dyade comme le chlore qu'il 
remplace; mais en donnant deux signes différents, ceux-ci auraient repré
senté le même poids. 

J ' é c r i r a i d o n c : 

Í \ A A 

f e r r e u x , m a n e a n e u x . F e 2 0 , M n - O , Pt 2 0 ; 
V V y 

f crr iq . , m a n g a n i q u e . F J 0 , M n 1 O , Pt-' 0 ; 
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cllus représentent l 'ahaloïde on son radical, .l'écris donc : 

I d ' a m m o n i a q u e S O ' I F - f - A m 1 o u S O ' A ' h ; 
S | d e q u i n i n e S O ' I L - f - Q ' o u S O ' Q 2 h ; 

. , ( d ' a m m o n i a q u e . S O ' H ! + A m o u SO ; A h II ; 
Su faLes a c i d e s S , . . 

( d e q u i n i n e SO' Ï P 4 - Q o u S O ' Q h l ï . 

D E U X I E M E S E C T I O N . 

NOMENCLATURE. - DÉFINITIONS ET OBSERVATIONS. 

N O M E N C L A T U R E . 

Le problème à résoudre pour obtenir une bonne nomen

clature chimique est entouré de tant de difficultés, que 

quand on a bien examiné celles-ci, on doit renoncer à l 'en

treprise. 

I l faut , en effet, trouver des noms qui remplissent les 

conditions suivantes : 

i ° . D'être simples , euphoniques et en harmonie avec les 

noms auxquels on est habi tué ; 

2 0 . De pouvoir passer dans toutes les langues sans bles

ser le génie de celles-ci ; 

3°. D' indiquer la composition des corps; 

4°. D' indiquer leurs fonctions; 

5°. D'être faciles à retenir, de sorte qu'on puisse aban

donner la nomenclature actuelle et adopter la nouvelle sans 

faire le plus léger effort de mémoire : 

6°. Enfin, d'être indépendants de toute idée hypothé

tique sur l 'arrangement des atomes. 

Sans la première condition, le problème serait encore 

assez facile à résoudre. J'ai fait plusieurs essais dans les

quels les voyelles et les consonnes avaient une valeur numé

rique et variable avec leur position; mais les noms que 
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j 'obtenais ainsi ressemblaient trop h ceux de M. Gmclit i , 

pour que j ' a i e pu conserver l 'espoir de les faire passer. 

Après beaucoup d'essais, je me suis arrêté à la méthode 

suivante qui est susceptible de recevoir bien des perfec

t ionnements. Si je n'ai pas cherché à la rendre plus par 

faite, c'est q u e , lorsque je m'en occupais , je ne pouvais me 

défaire de cette idée , qu'i l serait presque impossible de dé

terminer les chimistes à abandonner leur nomenclature , 

pour en adopter une nouvelle, et qu' i l é tai t , en consé

quence , inutile de s'occuper de ce sujet, .fe sens que ce 

raisonnement est vicieux, car il serait possible que ma 

nomenclature, telle que je la dorme aujourd'hui , fût repous

sée , tandis que si je parvenais à la débarrasser de certains 

défauts, elle pourrai t être acceptée. 

Je ne donne donc ma nomencla ture , ainsi que ma clas

sification et ma no ta t ion , que comme des essais que je 

soumets au jugement des chimistes; essais susceptibles de 

perfectionnements dans le cas où l 'on voudrait les adopter. 

Nomenclature de la série. 

J'emploie deux noms différents, deux monosyllabes pour 

former les noms des composés d'une même série. Prenons 

comme exemple la série de l 'éthérène ; je me sers des deux 

racines deut et eth; la première sert à désigner l 'éthérène 

C S H*, et la seconde l 'hydro-éthérène o u C 2 H 4 - ( - H 5 . La ter

minaison éne s'applique aux deux carbures d'hydrogène et 

à tous leurs dérivés. 

La racine deut sert aux monadées et aux anhydrées , la 

racine eth aux dyadées et aux monodyadées; ou p lu tô t , les 

dyadées ont , ad libitum, l 'une ou l 'autre rac ine , sans qu'il 

en résulte aucune espèce d'inconvénient. 

Lorsqu'un corps a éprouvé une substitution chlorée, n i -

t rée , etc. , j 'ajoute à son nom les mots mono , b i , t r i , e tc . , 

chloré , n i t r é , etc. 

Je fais la même chose pour les composés sulfurés. Mais il 
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28 

n e f a u t p a s o u b l i e r q u e le m o t bichlorè i n d i q u e q u e l e c o m 

p o s é a p e r d u 2 a t o m e s d'hydrogène e t g a g n é 2 a t o m e s d e 

c h l o r e , t a n d i s q u e l e m o t bisulfure s i g n i f i e q u e l e c o m p o s é 

a p e r d u 2 a t o m e s d'oxygène et g a g n é 2 a t o n i e s de soufre. 

On n e p e u t é v i t e r d ' a v o i r , a v e c c e t t e n o m e n c l a t u r e , d e s 

noms q u i o n t q u e l q u e f o i s u n e l o n g u e u r d é m e s u r é e , comme 

c e l u i d e carbonate trisulfurc dammoniaque e t d'aniline 

nitrocldorée. Mais cela n ' a p a s u n g r a n d i n c o n v é n i e n t , car 

ces n o m s n e s ' a p p l i q u e n t qu'à d e s c o r p s p e u c o m m u n s , e t 

d a n s c e cas-ci à une v a r i é t é d u c a r b o n a t e d ' a n i l i n e e t d ' a m 

m o n i a q u e . I l en e s t d e m ê m e e n h i s t o i r e n a t u r e l l e , où l e 

nom e s t d ' a u t a n t plus long q u e la v a r i é t é a m o i n s d ' i m p o r 

t a n c e , c o m m e c e l u i - c i , p a r e x e m p l e : Iîhododendron arbo-

reum flore rubro. 

Voici les n o m s que j e d o n n e à la s é r i e d e u t o - é f h é n i q u e : 

Deutène OW h y d r o g è n e b i c a r b o n e ; 

/ chloré C 2 H 3 C 1 ch lorure d 'a ldéhydene ; 

Ib ibromé C ' I I ' B ' 

„ > ! tri-iodé O U I 3 

Deutène \ . 

J per o n quaur ich lorc C 2 C\* c h l n n i r e d-e c a r b o n e ; 

\ nitré C - T l ' X 

\ n i t r o s o - n i t r é C 2 I I ! X Y 

ftthène C ' I I 1 + H ' m é t h y l e ; 

e t h y d r o d e u t è n e ; 

!

de d e u t è n e . . . . . C J I V + Cl' l iqueur des Hol landais ; 
. , . , „ „. „. ( hydroch lora te de ch lorure ; 

id . ch lore C l P C l - r - C r - , , , , , , , , , . 
( hydroch lora te d a ldehvdenc ; 

i d . quadrichloi 'é. C 2 Cl' - 1 - Cl 3 perch lorure de c a r b o n e ; 
I de d e u t è n e . . . C 2 1 1 5 -t- Cl' 

rctrachlornre . n n - v , ru 
| id . n i t re . . . . C 2 H X -h Cl 1 

„ , , | de d e u t è n e . , . C 2 I 1 1 - + - C 1 6 

Hexach lorure . . . . . , „ . , „ „ , , „,„ 
| id . b ibrotne . . C'Tl 2 l î 2 f CI6 
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M o n A l i d e s 

d. sulfuré 

i d . c h l o r u s u l f u r é . . 

i d . t r ibromosu l furé 

i d . p o t a s s i q u e . . . . 

ou deutalate . 

CII' -4- S 

C H . 3 Cl 4 - S 

C 2 II B 3 + s 
a ii3

 K + o 

D e u t É r i d e s . Acide deutér ique 

/ h y d r i q u e C i l 4 4- O 2 acide acét ique ; 

l po tass ique C H 3 K . + 0 2 

o u deutérate ( ch loré C 2 H 3 Cl 4- O 2 

I ch loro -potass iqne , C 2 H 2 C1K 4- O 2 

\ tr ichloro-potass . . C 2 Cl 3 K 4- O 2 

TritOnides . Acide d e u t o n i q u e . C H ' 4 - O 3 

A n h y d r é e s . 

A n h y d r i d e d e u t é r i q u e . 

| D i a n h y d e d e u t é r i q u e . . 

[ A n h y d r i d e d e u t o n i q u e 

C H B O 3 

C 2 I T 2 0 

C l l ' O 1 

C H < 4 - IV O 

acide acét . anhydre ( i ) ; 

Ethol 

, Éthol ch loré C » H 3 C l 4 - H 3 0 

U d o l i d c s . . I Étho l sulfuré C I V 4 - I I 2 S 

I Éthol ch lorosu l furé . . C 2 I I 3 Cl + 

Éthol perchlorosul furé C 2 Cl' 4 - Cl 2 S. 

•REMARQUES. 

A. Les mots chlorures tétraehlorwe . î de . . . ont un dé

faut , c'est de rappeler les fonctions du chlorure de potas

s ium, du chlorure d 'ammonium. Une autre terminaison 

serait préférable. 

B. Les noms des moiiAlides, qui renferment un atome 

d'oxygène, se terminent par la première voyelle a ; 

Les noms des deutErides , qui renferment deux atonies 

d'oxygène, se terminent p a r l a deuxième voyelle e ; 

( i ) Nous avons fait remarquer que les acides anhydres monobasiques 
devaient être placés dans les diaméronos. 

Deutal C ' H ' + O a l d é h y d e ; 

id . h i c h l o r c . - . . . . C 2 H 2 Cl 2 4 - 0 
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Les noms des i r i lOnides, qui renferment trois atomes 

d'oxygène, se terminent cependant par la quatrième voyelle 

o, parce que j ' a i réservé Yi pour les alcaloïdes. 

C. Les consonnes terminales sont arbi t raires , excepté 

pour les udOLides qui donnent le métltol , l 'éthol, le va-

lol, etc. 

On peut donc dire : 

Dcut-al, deut-ase , deu t - am, etc. ; 

Deuté-r ique, deuté-sique, dcuté- t ique , etc. ; 

Deuto-nique, deuto-dique, deuto-sique, etc. 

Seulement, pour éviter une trop grande ressemblance 

dans les mots , il faut employer, quand on le peut , des con

sonnes diilérentes pour les monalides, les deutéridcs et les 

tritonides 

D. Je réserve, autant que possible, la consonne n pour 

les carbures d'hydrogène et les alcaloïdes. Je ne dirai donc, 

pas acide deuténique, p ro tén ique , benzénique, e tc . , ni 

douta ne , profane, benzane. 

E. Parallèlement à chaque série, j 'en ai placé une seconde 

dont le noyau représente celui de la première moins une 

molécule d 'hydrogène, plus une molécule d'oxygène. Dé

signons cette seconde série ou seconde branche par les deux 

racines ox et . . . . ; alors nous aurons : 

Oxal C 2 H ' 0 - t - 0 ; 

O x é d a t e C i i O + O' ; 

Oxo la te C ' I P O + O 1 . 

Il nous reste à donner des noms aux dianiérones, mais nous 

l'avons déjà fait, au moins pour les diamérides; nous 

n'avons qu'à transporter notre grand casier ici et à achever 

la liste des noms des genres. 
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A n a m i d e s . / 

l i- t r i - t é t r - a m i d e s . . . A" + B — i 

a lé s ides . . . A" -+- B — 2 ; 

a z i l i d e s . . . . A" 4 - B — 3 ; 

a n o s i d e s . . . A" + B — 4; 

0 énas ides . . A" + B 1 — I ; 

.) é n é l i d e s . . . A" + B 2 — 2 , 

y é l i s i d c s . . . . A" -+- B 2 - 3 ; 
» é m b n i d e s . . A" 4 - B 2 — 4; 

i l a n i d e s . . . A " -f- B 3 — i ; 

. r é s ides . . . A" - F B ¡ - 2 ; 

id i l ides . . . . A" -+ -B 3 — 3 ; 

i n o s i d e s . . . A" + B 3 - 4; 
» osa l ides . . . A 4 - B 4 — I ; 

o m é l i d e s . , . A 4 - B < - 2 , 

I. o n i l i d e s . . . A 4 - B < — 3 ; 

oron ides . . A + B ' - 4-

L ' a c i d e p o u v a n t ê t r e m o n o , b i , tri o u q u a d ri b a s i q u e , il 

e n r é s u l t e d a n s p l u s i e u r s c a s d e s d i a m é r i d e s a c i d e s . 

Supposons q u e l ' a c i d e d e u t o n i q u c soit b i b a s i q u e ; nous 

d i r o n s : 

Î
d e u t o n - a m i q u e A"—(— I I 3 IV — A q ; 

d e u t o n - a n i l i q u e A " + C 6 H ' N — Aq ; 

deuton-é tho l ique A"-(- C ! I I e O — Aq . 

Supposons-le t r i b a s i q u e , n o u s d i r o n s : 

d e u t o n - a m i q u e A"'-+- H ' N — Aq ; 

d e u t o n - é t h o l i q u e A"'-t- C ! H E O — A q ; 

d e n t o - d i a m i q u e . A " ' + 2 H 3 N — 2 Aq ; 

d e u t o - d i é t h o l i q u e A"'-f- 2 C ! H c O — a A q . 

Acides 

Ac ides 

(*) Nous avons fait une exception pour les amides, d i , tri et tétr— 
amides. 
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Supposons-le enfin quadribasique, nous dirons ; 

/ deuton-amique A""-f- 113IV — A q ; 

I d e u t o - d i a m i q u e A""-f- 2ILIN — 2 A q ; 

V 'des 1 é c u t o - t r i a r a i q u e A " " + 3 H 3 N — 3 A q ; 

' L I c s \ deuto - t r i c tho l ique 3 C J H " 0 — 3 A q ; 

F „ ?H 3 JN 1 
! deuto-bianimo-étholique. A " " + > — 3 A q . 
\ L n s O j 

Si les règles que j ' a i données sur la nature acide et neutre 

des diamérides ne présentaient jamais d'exception, il y a 

plusieurs des noms précédents qui resteraient sans emploi . 

comme ceux d'osalide, d 'omélide, d'onilide et d 'oronide; 

car ces mots ne peuvent s 'appliquer , d'après ce que nous 

avons di t , qu'à des diamérides d'acides quadribasiques. 

Or , 

A " " + B 1 — i = ( A " " 4 - B — i ) 4 - 3 B. 

C'est donc un sel d 'ammonium q u i , dans le cas où l'acide 

deutonique serait quadribasique, devrait se nommer deut-

onamate d 'ammonium, 

A " " 4 - B' — 2 = ( A " " 4 - B- — 2 ) + 2 B. 

Ce serait encore un sel d 'ammonium ou le deulodiamale 

d ' ammonium, 

A""4~ B 1 — 3 = (A'"4- B 3 — 3) 4 - B. 

Ce serait aussi un sel d 'ammonium ou le deutoliiamale 

d 'ammonium. 

Quan t auxoron ides , nous avons fait une exception pour 

elles, car ce sont les tétramides. La deutouaniidc aurait 

donc pour formule 

A " " 4 - B ' ~ - 4 . 

J'ai s u p p o s é q u e l e s m o n a l i d c s e t l e s u d o l i d e s p o u r r a i e n t 

d o n n e r d e s a l c a l o ï d e s e n é c h a n g e a n t O c o n t r e HiS'. 

L e s rlianiérines r e n f e t n i e r a i e n t d o n c d e s monahncs e t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des udolines: 

( 438 ) 

Le d e n t a l . C i l 4 0 -+- I I 3 N — II 1 0 donnera i t la d e u t i n e ; 

L ' é t h o l . . . C ' H ' O -f- 1 1 3 N — T P O donnera i t l ' é th ine . 

Pour les diamérées, on pourra i t imiter les noms des dia-

mérides , et d i re , par exemple , 

Deutal-amide (en la supposant non 
alcal ine) C H< O + H» N — A q ; 

Denta l -a l è se C ' H ' O 4 - H 3 N — 2 A q . 

Mais nous avons fait remarquer que les corps non acides 

qui n 'on t pas de capacité de saturat ion, se combinent en 

plusieurs proportions avec les alcaloïdes, etc. Il en résulte 

q u e , pour les azllides, les alésides , e t c . , il faut se servir 

des mots b i , t r i , quad r i , e t c . , afin de désigner la quantité 

du corps neutre qui est supposé fonctionner comme un 

acide par rapport à l 'autre. 

Ains i , il faudrait dire : 

B i - d e u t a l - a m i d e 

Tr i -denta l - é n c l . . 

T r i - d e u t a l - é l i s e . . 

2 C ' H ' O -f- H 3 JN — A q ; 

3 C 2 H 4 O + 2 W N — 2 Aq ; 

3 C 2 H" O -f- 2 H 3 IN — 3 Aq ; 

e t , en supposant l 'ammoniaque remplacée par l 'anil ine, il 

faudrait dire bideutalamide ani l ique, tr ideutalénelani-

l ique , etc. Ces mots sont trop compliqués, e t , comme les 

corps auxquels ils s 'appliquent ne sont pas communs (hy-

drobenzainide, tliialdine , e t c . ) , on peut provisoirement 

donner à ceux-ci des noms quelconques. 

Passons maintenant à une autre série dont le novau se

rait C 7 II , et nommons cette série bcuzo-picrolique. Alors , 

en substituant les racines benz et picr aux racines précé

dentes, nous aurons : 
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B e n z è n e G~ IV ; 

H y d r o b e n z è n e ou p i c r è n e . . C H B 4 - I I 3 ; 

Chlorure de b e n z è n e C H c -j- CP; 

Benzal O H 6 4 - 0 ; 

. ( benzé l ique C 7 H s 4 - O 3 ; 
Acides , . „ „ n 

( b e n z o n q u c C ' H 6 4 - 0 3 ; 

Picrol C' I I e 4 - H 3 O ; 

B e n z i n e C ' H 5 ( K Ï P j ; 
— i 

Picr ine C ' I I ' ( I N T I P ) ; 
— i 

Bcnzé-Iamidc C' I ! s O (H'JX.) ; 
— i 

b e n z i n i q u e . . . C H 1 O (C 7 I I 6 Ml ; 

- i 

p i c r i n i q u e . . . C ' I 1 5 0 ( C 1 1 5 N ) ; 

Etc . . . 

P o u r l e s s é r i e s d u p r e m i e r o r d r e , j e m e s e r s d e s r a c i n e s 

s u i v a n t e s : 

Sér ie p r o t o - i n é t h o l i q u e . . . . . . . . CFF et Cil1; 

» deuter -é tho l ique C 3 II' et C 3 H 6 ; 

» téré-tr iadol iqne C 3 H B et C 3 H s ; 

» té tra-buto l ique C" IF ; 

u p e n t o - v a l o l i q u e C 5 H 1 D ; 

» h e x o - c a p r o l i q u e O H ' 3 ; 

» s e p t o - h e b d o l i q u e C 7 ! ! 1 ' ; 

» oc to - t rago l ique C 8 I I 1 6 ; 

" n o v o - p e l o l i q u e C 3 H ' 8 ; 

» d é c é - r u t o l i q u e C l i H ' " ; 

« endé -ru to l ique C " 1 F 3 ; 

» d y o d é - l a u r o l i q u e C ' 3 H 3 1 ; 

« ja lep C ' 3 H J 3 0 ; 

» f a t o - l œ v o l i q u e . . C 1 3 I I M ; 

» m y r o - l œ v o l i q u c C' 4 I F S ; 

u b a l é n o a , p, v, S, e C ' l H 3 ° ; 

« cé to -cépho l iqne C 1 6 I I 3 2 ; 

» m a r g . . I I 3 1 ; 
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SÉRIE LASSÉ a , [ 3 ,7 , 0 . . . . . . . J 

» i c o - v i g o l i q u e 

» BEHNO-MOROLIQUE. . . . 

PHCEBÉ-DIANOLIRME. . . , 

MEN-APIOLIQUE C™ H 6 9 . 

DÉJ'INITIOJIS E T O b S E R V A T l O K S ( l ) . 

Les nuclénées ou les noyaux de la série renferment un 

nombre constant d'atomes d 'hydrogène, de corps halogènes 

ou de radicaux composés comme l'acide hyponi t r ique. Jus

qu'à présent , ou ne connaît aucun corps qui renferme 

moins d'atomes que les nuclénées. La dianhyde deutérique 

C 2 H 2 0 , en laissant le carbone de côté, ne contient cepen

dant que 3 atomes, tandis q u e , dans les nuclénées, il y en 

a 4 ; mais ici l'atome d'oxygène vaut 2 atomes ou 1 molécule 

d'hydrogène. 

Les nuclénées ne se combinent ni avec les acides ni avec 

les bases. Elles peuvent donner des diamérides eu s u n i s -

sant aux acides bibasiques. Ains i , avec l'acide sulfurique 

et les nuclénées naphlal iques , on obtient d e l à sulfamide 

naphtalique (sulfonaphlabde) et des acides sulfonaphta-

(1) J 'aurais désiré ajouter à ces définitions les propriétés des genres que 
j 'examine ; j ' aura is voulu comparer les points de fusion et d'ébullit ion, lu 
volume atomique, lu quanti té de chaleur dégagée par la combustion, etc. , 
des carbures d 'hydrogène, des monalides , des deutérides, des udolides, etc.; 
mais les matériaux me manquent poni entreprendre un tel ouvrage. 

C ' » H ' ' 6 

C , 9 H " 

C,M IR° 

C 2 ' H " 

C " H " 

C " H 1 £ 

HORÉ-SOROLIQUE . . . . . . | C 2 5 H ;'° 

( C'° I I 1 2 

CÉRO PHOLOLIQUE C 2 ; H : < 

G'8
 II 8 
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liques chlore, b rome , nitré , bichloré , trichloré et quadri-

chloré. Elles peuvent se combiner directement avec 2 , 4 

et 6 atomes de chlore, ou bien éprouver des substitutions 

régulières en perdant autant d'atomes d'hydrogène qu'elles 

gagnent d'atomes de chlore , de b r o m e , etc. 

On y distingue : 

i ° . Les carbhydrides, qui sont des carbures d'hydrogène 

ou les noyaux auxquels on peut rapporter tous les com

posés qui constituent les séries. Tous les carbures d 'hydro

gène ne sont pas des carbhydrides ; je les ai divisés au t re 

fois en carbures d'hydrogène et en hyperhydrides. Cette di

vision est probablement insuffisante. Ainsi , dans la série 

de l 'hydrogène bicarboné, outre celui-ci , on connaît l 'hv-

perhydride C 2 H*- | -H 2 ou l 'hydrure d'éthyle, qui s'obtient 

par le cyanure d'éthyle et le potassium ; un autre hyper-

hydride ou le méthyle isomère avec le précédent , et qui ne 

paraît pas appartenir à la série méthylique , car, sous l ' in

fluence du chlore , il ne se dédouble pas pour régénérer soit 

le chlorure de méthyle , soit un de ses dérivés. 

Il existe encore un autre carbure d 'hydrogène, l 'élhyle 

C 4 H 1 0 ; mais celui-ci n 'appart ient pas plus à la série éthy-

lique que le méthyle n 'appart ient à la série méthylique : 

c'est r i iyperhydride C 4 H 8 - t - I T de la série butyr ique. 

Si l 'on découvre un jour le véritable éthyle, sa composi

tion devant se représenter par 

2 C ! H' - f H ' , 

on aura a lors , dans la série éthylique, quatre carbures 

d'hydrogène : 

Le carbhydr ide ( n o y a u f o n d a m e n t a l ; . . . . C - I I ' ; 

L ' h v p e r h y d r i d e [ du c y a n u r e d ' é t h y l e ) O H* -4- H ! ; 

L ' h y p e r h y d r i d e i somère ( m é t h y l e J , C 2 1T + H 1 ; 

L'cthylc 2 C , H i + H ! . 

Le premier se combine directement avec le chlore, en 

donnant C 2 1 L + C1 2 . 
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Le second n éprouve que des substi tutions, en donnant 

C 2 II* -h II Cl et C 2 H 4 - f - C F . J ' ignore si ce dernier composé 

est identique ou non à la l iqueur des Hollandais. 

Le troisième éprouve aussi des substitutions équivalentes, 

et donne C 2 H 4 + C 1 I I et C S I I 4 + C 1 \ Mais ce dernier 

composé n'est pas la l iqueur des Hollandais, car il est ga

zeux. 

Le quatr ième devrait donner la réaction suivante avec le 

chlore : 
2 C 2 r f , I P + C l ! = a C ' I P C I , 

c'est-à-dire qui devrait d'abord former du chlorure d'éthyle, 

puis C 2 H* Cl 3 , l'isomère de la l iqueur des Hollandais. 

2 ° . Les haliâes, composés très-stables qui ne sont dé

composés ni par la distillation ni par une dissolution al

coolique de potasse. ( Voyez S L B T I T U T I O N S C H L O R É E S . ) 

3°. Les nitrides, composés qui sont ordinairement rouges 

ou jaunes, et qui sont susceptibles de se volatiliser sans 

décomposition. Mais s'ils ne peuvent entrer en ébullition 

qu'à une température élevée, ou si on les chaude trop 

brusquement , ils s'enflamment ou détonent en vase clos. 

Sous l'influence de l 'hydrogène sulfuré, de l'acide sulfu

reux et de certains corps combustibles, ils peuvent se 

désoxyder plus ou moins complètement. 

Les composés mononitrés soumis à l'action de l 'hydro

gène sulfuré ou de l'acide sulfureux perdent tout leur oxy

gène 0% et absorbent seulement i molécule ou 2 atomes 

d'hydrogène , en formant ainsi des alcaloïdes. Lorsque ceux-

ci sont produits sous 1 influence de l'acide sulfureux, qui 

passe alors à l'état d'acide sulfurique, ils donnent des dia-

méracides. Les composés b in i t rés , ou bien ne subissent 

qu 'une réduction part ie l le , un X étant seulement remplacé 

par un Ad, alors on obtient un alcaloïde n i t r é , ou bien ils 

subissent une réduction complète et donnent un alcaloïde 

biamidé (senii-benzidam). 

Sous 1 inlluence d'une dissolution alcoolique de potasse. 
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ils se décomposent en donnant des produits q u i n onlpas été 

suffisamment étudiés. On sait seulement qu'avec la benzine 

nitrée, il se forme d'abord de l 'azoxybenzide, puis de l 'azo-

tobenzide, dont la composition peut se représenter par de 

la benzine nitrée moins de l 'oxygène. Ce qui est assez r e 

marquable, c'est que l'azotobenzide est orangée comme les 

composés nitrés , et qu'elle peut encore donner un alcaloïde , 

la ben/.idine, sous l'influence de l 'hydrogène sulfuré. 

Jusqu'à ce j o u r , les carbhydrides du premier ordre 

n C H ! n 'ont pas fourni un seul nitride. 

4°. Les JtaloTiitrides partagent les propriétés des halides 

et des nitr ides. Sous l'influence de l 'hydrogène sulfuré, ils 

donneraient probablement des alcaloïdes chlorés et bromes. 

Les O Y A D É E S , dont la composition peut se représenter 

par une nuclénée, plus i , 2 et 3 molécules des dyades sui

vantes : I P , C P , Br% F , F P et même 3 1 , se divisent en 

i ° . Hypcrliydrides. — Ce sont des carbures d'hydrogène 

qui se comportent avec le chlore autrement que les carbhy

drides. Soumis à l 'action de ce corps , s'ils éprouvent une 

substitution équivalente, ils donnent des produits qui sont 

attaquables par les alcalis, tandis que ceux qui fournissent 

les carbhydrides ne le sont pas. 

On ne sait pas s'ils peuvent , comme les carbhydrides, 

donner , avec l'acide sulfurique, des acides diaméridés. Il 

existe bien des acides dont la composition peut se r e 

présenter par S O : l , plus un hyperhydride : ce sont les 

acides hyposulfbméthylique S0 3 -+ -CH , sulfosulféthylique 

S 0 3 - f - C 2 l I 9 , sulfosulfamilique S 0 3 - f - C 3 H 1 2 . 31ais on 

ignore si ces composés sont, des produits de l'acide sulfu

rique ou de l ac ide sulfureux; dans la seconde hypothèse , 

ce seraient les acides sulfométhyleux, sulfovineux et sulfa-

mileux. Jusqu'à présent, on ne connaît aucun hyperhydride 

renfermant plus de 2 atomes d hydrogène en sus du noyau. 

Ils paraissent susceptibles de donner des variétés métal

liques, comme le / incn -mél l iv le C i l ' f - Z n l ï et le zinco-

éiliyle C ' J r - f - Z n J Ï 
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L'hyperliydride trichloré de la série méthyliquc forme 

nue amide avec l'acide chlorosullalique ; c'est la combi

naison de Bcrzelius et de Marcet dont la composition peut 

se représenter ainsi : 

S 0 3 C l H - ( - CC1 3 H — A q . 

i". Dihalirîes. — Us renferment i molécule dyadique en 

sus du noyau, molécule qui peut être homogène , c'est-à-

dire formée de 2 atomes d 'un corps halogène, ou bien , elle 

peut être hétérogène, c'est-à-dire formée de 1 atome d'hy r-

drogène et de 1 atome d 'un corps halogène; tels sont les 

deux corps suivants : 

C ' I R + HC1 et C 3 N « 4 - Cl', 

qui représentent l 'un un isomère de l 'éther chlorhydrique, 

l 'autre la l iqueur des Hollandais. Quan t à leurs propriétés, 

voyez SUBSTITUTIONS CHLORÉES. 

3 ° . Tètrhalides. — Ils renferment 2 molécules dyadiques 

ou 4 atomes en sus du noyau. Ces atomes peuvent être de 

natures différentes, comme dans l 'exemple suivant : 

C , 0 H 8 4 - C L ' B r 3 . 

Pour leurs propriétés , voyez SUBSTITUTIONS CHLORÉES. 

J 'ajouterai seulement un mot sur la manière dont ils se 

comportent avec l 'acide sulfurique. Les carbhydrides et 

les halides se combinent directement avec cet acide, en don

nant des acides diaméridés. Les tètrhalides, au moins ceux 

de l a naphta l ine , se décomposent en laissant dégager de 

l 'acide chlorhydrique, et en donnant aussi des acides dia

méridés. On doit avoir probablement la réaction suivante : 

( C H 8 4 C L 4 ) - T - S O 3 = ( S O 3 4 - C ' " L Ï S C L 3 ) 4 II'' C L ' ; 

c est-à-dire qu ' i l doit se former un halide qui s'unit ensuite 

à l'acide sulfurique. 

J u s q u ' à ce jour , l e s carbhydrides et l es hyperhydrides d u 

premier ordre 11CH' et n C H 2 4 - H % n ' o n t pas donné u n 

s e u l tétrhalide. 
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4°. Hexhalidcs.—Ils renferment 3 molécules ou G atomes 

dyadiques en sus du noyau. Comme tous les autres hyper-

halides soumis à l 'action de la potasse, ils lui cèdent de 

l'acide chlorhydrique en donnant des halides. 

Quelques hyperhal idcs, soumis à l 'action de l 'ammo

niaque, n 'ont éprouvé aucune al térat ion, ou bien lui ont 

simplement cédé de l'acide chlorhydrique. 

Les M O N A D É E S , dont la composition peut se représenter 

par une nuclénée, plus i , 2 et 3 atomes des monades sui

vantes : O , S , Se et T e , se divisent en 

i ° . Monalides, q u i , en général , correspondent aux 

composés que l'on désigne ordinairement sous le nonf d'al

déhydes. Ce sont des corps neu t res , mais q u i , pour la plu

par t , peuvent échanger i atome d'hydrogène contre i atome 

de potassium et de quelques autres métaux. Ces espèces de 

sels sont peu stables et décomposables par l 'eau. Cependant 

l'aldéhyde salicylique ou l'acide salicyleux se combine assez 

facilement avec la plupart des métaux. Il en est de même 

des dérivés nitrés de l'aldéhyde phénylique ( acidrs plié-

niques bi et t r in i t rés) . 

Soumises à l 'action de l ' ammoniaque, les monalides su

bissent des métamorphoses très-variées. Le cas le plus 

simple qui s'offre à nous , c'est celui dans lequel i équivalent 

d 'ammoniaque et i équivalent de monalide réagissent l 'un 

sur l 'autre ; il parait qu ' i l se forme alors un alcaloïde. Ainsi 

l 'on a , avec 

, [ p h é n y l i q u e . C 1 H ' O + H ' N — An = a n i l i n e ; 
L a ldéhyde ! . . 

| ord ina ire . . . C 2 H' O -+- lï 3 As — Aq = cacod ine . 

Avec d'autres proport ions, il se forme divers corps neutres 

ou bien encore des alcaloïdes, comme dans les exemples 

suivants : 

Î
ordinaire su l furée . 3 C H 1 , S H- H 3 N — H 2 S = t h i a h l i n e ; 

benzo ïque 3 C ' H 8 , O -h 2 H 3 N — 3 A q = a m a r i n e ; 

furfurique 3 Cs n 1 0 , 0 + 2 H 3 N — 3 Aq = furfurine. 
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Sous 1 influence des corps oxydants , les monalides passent 

à l 'état de deutérides (ac ides) , et leurs variétés monochlo-

récs, soumises à l 'action de l'eau ou des alcalis, passent 

aussi au même état. Ainsi l 'on a, avec 

| b e n z o ï q u e . . . C ; IF O 4 - 0 = acide b e n z o ï q u e ; 
L a t e yc e j c h ] m , é e C 1 II 5 Cl 0 4 - II 2 O = : acide b e n z o ï q u e 4 - Il Cl. 

Les m o n a l i d e s ont q u e l q u e s r a p p o r t s a v e c l e s a l c o o l s . On 

p o u r r a i t d i r e q u e l e s p r e m i è r e s s o n t aux c a r b b y d r i d e s c e 

que l e s s e c o n d s s o n t aux b y p e r b y d r i d e s : 

D e u t è n e C 3 H > ; É t h è n e . . . C 2 IL , H 2 ; 

Deuta l C 2 I I ' 4 - 0 ; Éthol C 2 I T , l i ! 4 - O . 

Aussi p l u s i e u r s m o n a l i d e s s o n t - e l l e s s u s c e p t i b l e s de d o n n e r 

d e s c o m b i n a i s o n s a n a l o g u e s a u x é t b e r s et a u x a c i d e s v i -

n i q u e s . A i n s i l ' on c o n n a î t un a s s e z g r a n d n o m b r e d ' a c i d e s 

f o r m é s p a r l ' a c i d e s u l f u r e u x et l e s a l d é h y d e s b e n z o ï q u e , 

s a l i c y l i q u e , c u m i n i q u e , a n i s i q u e , c a p r i q u e , œ n a n t h y -

l i q u e , e t c . , en v e r t u de l a r é a c t i o n s u i v a n t e : 

S O s H 2 + Aid — A q . 

2 ° . Deutérides, q u i s o n t d e s a c i d e s m o n o b a s i q u e s . 

IVous a v o n s d é j à d i t (pue les a c i d e s s o n t d e s s e l s d ' h y d r o 

g è n e ou d e s t y p e s m o l é c u l a i r e s h y d r o g é n é s , d o n t i ou p l u 

s i e u r s a t o m e s d ' h y d r o g è n e p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é s p a r le 

même n o m b r e d ' a t o m e s d ' u n m é t a l q u e l c o n q u e . Cette dé f i 

n i t i o n , q u i e s t b a s é e s u r l e c a r a c t è r e f o n d a m e n t a l , d e s 

a c i d e s , ne su f f i t c e p e n d a n t p a s p o u r i s o l e r ces c o r p s de 

t o u s les a u t r e s , c a r on r e n c o n t r e q u e l q u e s - u n s d e ces der

n i e r s q u i p o s s è d e n t , ce c a r a c t è r e à un d e g r é p l u s ou m o i n s 

m a r q u é , e t q u e p e r s o n n e ne c o n s i d è r e c e p e n d a n t c o m m e 

d e s a c i d e s ; t e l l e e s t , p a r e x e m p l e , l ' a m m o n i a q u e , q u i p e u t 

é c h a n g e r i , 2 e t 3 a t o m e s d ' h y d r o g è n e c o n t r e l e m ê m e 

n o m b r e d ' a t o n i e s d e c e r t a i n s m é t a u x . Au e a i a e t è r e p r é c e -
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(k'iit il l'aut donc ajouter les suivants : les acides rougis

sent la te inture de tournesol , font effervescence avec les 

carbonates, détruisent l 'alcalinité des bases et peuvent for

mer des étbers. Mais , en y regardant de plus p rès , on voit 

que tous ces caractères ne sont que des variantes du pre

mie r ; car l 'apparit ion d e l à couleur rouge du tournesol 

nous indique que l'acide , soumis à l 'épreuve, a échangé son 

hydrogène contre le métal du tournesol bleu. Le dégagement 

d'acide carbonique nous apprend que le métal du carbo

nate a pris la place de l 'hydrogène de l'acide ; la destruction 

de l 'alcalinité est encore duc à l 'échange de l 'hydrogène 

contre un méta l ; enfin la formation d'un éther peut être 

envisagée comme l'échange de l 'hydrogène de l'acide contre 

un corps composé qui remplit les fonctions d 'un métal. 

Cependant il existe des corps qui ne rougissent point la 

teinture de tournesol, qui ne font point effervescence avec 

les carbonates , et qui sont , néanmoins , considérés comme 

des acides. Cela se conçoit aisément quand on se rend 

compte de la cause du changement de couleur du tournesol 

et de l'effervescence des carbonates. Ces deux phénomènes 

prouvent que l'acide qu'on essaye est capable de déplacer 

l'acide rouge du tournesol et l'acide gazeux des carbonates, 

ou , comme on le dit ordinairement , qu' i l est plus fort que 

ces deux acides. Mais il pourrai t exister des corps plus 

faibles que ces derniers et qui n 'en seraient pas moins des 

acides. Enfin on connaît des acides insolubles, et q u i , par 

cela même , sont sans action sur les réactifs colorés. 

Il existe bien une différence entre l 'hydrogène phosphore, 

l 'ammoniaque, laphta l imide , la succinimide, l ' isatine, etc., 

d'une pa r t , et les arides de l 'autre ; c'est que les premiers 

ne donnent de combinaisons qu'aveccertains métaux, qu'i ls 

ne s'unissent directement aux oxydes que dans des cas très-

rares; que les espèces de sels qu'ils forment ainsi , ne se 

p rê ten t , que dans un très-petit nombre de cas, à la double 

décomposition oïdinai re ; tandis que les acides proprement 
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dits e t leurs sels se p rê ten t , au contra i re , très-facilement à 

celle double décomposition et avec tous les métaux. Mais ce 

caractère n'est pas absolu, car si le pbosphure d'hydrogène 

et l 'ammoniaque ne forment pas directement , avec l'oxyde 

de sodium, un phosphure et un azoture , si la phtalimide 

argentique ne donne pas de phtalimide barytique avec le 

chlorure de bar ium , l'acide carbonique , d 'un autre côté, 

ne se combine pas directement à l 'a lumine et à l 'oxyde 

ferr ique, et le carbonate de potasse, versé dans un sel d'or 

ou de p la t ine , n ' en précipite pas les carbonates de ces 

métaux. 

Les acides n 'ont donc pas de caractères exclusifs qui les 

différencient complètement de tous les autres corps. Cepen

dan t , si l 'on a encore égard à leur composition et à leurs 

relations avec certains corps, je pense qu' i l sera très-diffi

cile de méconnaître leur na ture . Je m'explique par un 

exemple: On connaît la relation très-remarquable qui existe 

entre les aldéhydes homologues N C H ! -+- O et ces mêmes 

aldéhydes suroxydées.On sait que les premières sont neutres, 

quoique susceptibles de se combiner avec le potassium et 

un petit nombre de mé taux , tandis que les secondes sont 

acides. Eh b ien , si dans la série 

Cir-O, C2 H1 O, C 3 H 6 0 , , C l c H l 0 »O, 
CIPO 2, C2 H' O2, C 3 r F 0 2 , . . . . , C"H I , M ,C", 

nous trouvions que tous les termes inférieurs sont acides, 

et que tous les termes supér ieurs , sauf un par exemple, 

C 5 0 I I ' " 0 O, sont neutres ; si, de plus, ce terme exceptionnel ne 

formait plus d'éthers ou d'amides-, s i , tout en se combinant 

à la plupar t des mé taux , il refusait de s 'unir à l 'ammo

niaque •, s i , e n f u i , par son point de fusion , sou point d'ébul-

l i t ion, sa forme cr is ta l l ine , ses métamorphoses, etc. , il 

venait se placer exactement entre les termes C 1 3 H 3 8 0 et 

C 5 1 D ? 2 0 , devrions-nous l 'exclure de la classe des aldéhydes 

pour le porter dans celle des acides? Je ne le pense pas, et 
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v o i l à p o u r q u o i j e n e p l a c e r a i p a s l e s a l i c y l a l e d ' é t h y l e , o n 

l ' a c i d e g a u l t h é r i q u e d a n s la c l a s s e des a c i d e s , m a i s d a n s 

c e l l e d e s é t h e r s . 

En r é s u m é , si, p o u r d é t e r m i n e r les f o n c t i o n s d ' u n corps, 

o n a é g a r d à l ' a c t i o n q u ' i l e x e r c e s u r l e s o x y d e s , s u r l e s 

c a r b o n a t e s e t s u r l e t o u r n e s o l , à l a d o u b l e d é c o m p o s i t i o n 

d e s e s s e l s e t à l e u r n o m b r e - , s i , d e p l u s , o n t i e n t c o m p t e 

e t d e sa c o m p o s i t i o n e t d e s e s m é t a m o r p h o s e s ( f o r m a t i o n 

d ' é t h e r s , d ' a m i d e s , d ' a c i d e s v i n i q u e s , a m i d é s , e t c . ) , e t d e s 

r e l a t i o n s q u ' i l a a v e c d ' a u t r e s c o r p s d ' u n e c o m p o s i t i o n a n a 

l o g u e , j e c r o i s a l o r s q u ' i l s e r a f a c i l e d e d é t e r m i n e r si c ' e s t 

u n a c i d e o u n o n . 

J e v i e n s d e d i r e q u e l e s d e u t é r i d e s s o n t d e s a c i d e s m o n o 

b a s i q u e s ( j e r e v i e n d r a i d a n s u n i n s t a n t s u r l a b a s i c i t é ) ; 

c e p e n d a n t o n p o u r r a i t c i t e r u n e e x c e p t i o n , l ' a c i d e o x y -

p h é n i q u e , o u la p y r o c a t é c h i n e , q u i e s t b i b a s i q u e . Maisj 'ai 

e n c o r e q u e l q u e s o b s e r v a t i o n s à f a i r e s u r c e t t e e x c e p t i o n . 

On d e v r a i t a v o i r la s é r i e s u i v a n t e : 

P h è n e o u benz ine C" H s ; 

Phéno l o u a l d é h y d e p h o n i q u e . . C 6 H s + O ; 

Acide m o n o b a s i q u e C s I I e + O 3 . 

L ' a c i d e o x y p h é n i q u e p a r a î t ê t r e l ' a c i d e d e c e t t e s é r i e , c a r i l 

s ' o b t i e n t a v e c l e m o r i n q u i , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , se 

t r a n s f o r m e t a n t ô t e n p h é n o l , t a n t ô t en a c i d e o x y p h é n i q u e et 

t a n t ô t e n a c i d e o x y p i c r i q u e . J e d e m a n d e d ' a b o r d s i c ' e s t u n 

a c i d e . On r e m a r q u e r a q u ' i l a é t é a u s s i d é s i g n é s o u s l e n o m 

de pyrocatéchine, c e q u i t e n d à f a i r e s u p p o s e r q u ' i l n 'a p a s 

d e p r o p r i é t é s a c i d e s b i e n t r a n c h é e s . On n ' e n c o n n a î t q u ' u n 

s e l , c e l u i d e p l o m b , e t l ' o n s a i t q u e , a v e c c e r t a i n s c o r p s 

n e u t r e s e t a v e c l e s a c i d e s f a i b l e s , l e p l o m b d o n n e t r è s - s o u 

v e n t d e s s e l s a v e c e x c è s d ' o x y d e . Mais j e l a i s s e c e t t e d e r 

n i è r e o b j e c t i o n d e c ô t é , p a r c e q u e l ' o n c o n n a î t u n d é r i v é d e 

l ' a c i d e o x y p h é n i q u e , l 'acide o x y p i c r i q u e C 6 I P X 3 -f- O ' , 

2 9 
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qui donne des sels bibasiques , si toutefois il ne renferme 

pas O 9 au lieu de O 8 . 

Je demande ensuite si c'est bien la deutéride pbénique. 

Cela me parait très-douteux. En effet, M. Saint-Evre a 

obtenu, avec l'acide benzoïque , dont on connaît les rela

tions intimes avec la série pbén ique , deux acides, le chlo-

ropbényliqne et le ni t rochloropbényl ique, qui se repré

sentent par C s l T C l - r - 0 2 et C 6 H ' * X C l - r - O s , et qui sont 

monobasiques. Or , en nous appuyant sur cette règle, qui 

jusqu'à ce jour est sans exception, que loin acide, quelle 
que soit sa basicité, la conserve en subissant des substi
tutions chlorées ou nilrées, nous pouvons en conclure 

que les acides ebloro et nitrocbloropbényliques dérivent 

d 'un acide C 6 t l 6 - f - O z qui doit être monobasique. Celui-ci 

est donc le véritable deutéride pbénique. Quan t à la pyro-

catéebine , elle a évidemment un rapport de filiation avec la 

série phénique ; mais nous ne saurions , aujourd 'hui , déter

miner sa fonction avec certi tude. 

J 'arr ive maintenant à la capacité de saturation des 

acides. 

Le poids de la molécule d'un acide étant connu, comment 

mesure- t -on la capacité de saturation de celui-ci? 

Rien de plus simple en apparence; on détermine la 

quanti té d'hydrogène qui peut être remplacée par son équi

valent d'un métal : i atome d'hydrogène est-il remplacé 

par i atome de méta l , l 'acide est monobasique; 2 , 3 , etc., 

atonies d'hydrogène sont-ils remplacés par 2 , 3 , e tc . , atomes 

de métal , l'acide est b i , t r i , etc. , basique. Cependant il 

est des cas où des difficultés assez sérieuses peuvent s'éle

ver. Il ne s'agit pas ici de savoir si l'acide t a r t r ique , par 

exemple , est mono ou bibasique, c 'est-à-dire s'il faut dou

bler ou non sa formule , nous avons examiné cette question 

avec beaucoup de détails , mais de savoir combien cet 

acide, représenté par C 4 H G 0 B , renferme d'atomes d'hy

drogène susceptibles d'être échangés contre des atomes 
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métal]iqites. On admet généralement qu'il peut échanger 

2 atomes d hydrogène contre a atomes d'un métal quel

conque. Je demande si l'on en est parfaitement sûr, si , 

par exemple, il lui est impossible de céder 3 , 4j 5 et même 

6 atomes d hydrogène contre un pareil nombre d'atomes 

de métal. 

Puisque nous avons considéré l 'hydrogène comme un 

méta l , il semblerait qu 'un acide doit être autant de fois 

basique qu'i l renferme d'atomes d 'hydrogène, que les acé

tates devraient être quadribasiques, et les tartrales sexba-

siques. Cette conséquence est-elle complètement contraire 

à l 'expérience? 

On sait que lorsqu'on traite l 'acide acétique trichloré par 

le potassium, il se forme un sel q u i , sous l'influence de 

l ' e au , se transforme en acide acétique. 

Lesémétiques chautfés à 200 degrés ne renferment plus 

que 2 atomes d hydrogène, et les 4 atomes d'hydrogène 

éliminés s'y trouvent remplacés par leur équivalent de 

deux métaux. On devrait donc en conclure que 1 acide tar-

trique est quadribasique. 

L'acide gallique C ' H s O s est bibasique. Cependant le 

gállate d'étain renferme C 7 I l 2 S n * O s , et le gállate de plomb 

C 7 H 2 P b 4 0 ! . 

L'acide isotar t r id iqueC 4 1 I 4 0 5 , qui est monobasique, perd 

au moins 2 atomes d'hydrogène quand on le chauffe avec 

un excès de l i tharge. L'acide succinique bibasique paraît 

donnerdeuxsels de p lombquirenferment , l ' u n C l H 3 P b 3 0 4 , 

et l ' a u t r e , C 4 H 3 P b 3 O 4 + P b 5 O. 

Le gaz des mara i s , qui est dépourvu de capacité de satu

ra t ion, peut cependant , dans certaines circonstances, 

échanger 1 atome d'hydrogène contre 1 atome de zinc. 

11 me semble que si l 'on chauffait fortement certains sels 

basiques de p lomb, on pourrai t en éliminer une quanti té 

d'hydrogène plus grande que celle qui correspond à la 

basicité de l'acide. Ainsi le gállate de plomb précipité est 
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probablement d'abord un sel basique = C 1 I P P b 2 0 5 + P b ! 0 

et non C 1 H 2 P b * 0 5 -+- 1PO. Lorsqu'on vient à chauffer ce 

sel, il se dégage, non de l ' eau cpii existait dans le sel , mais 

de 1 eau qui se forme aux dépens de l 'hydrogène de l'acide 

et de l'oxygène de l'oxyde de plomb en excès. 

Il semblerait donc , d'après ce que je viens de d i r e , que , 

dans certaines circonstances, un acide monobasique peut 

échanger plus de i atome d'hydrogène , un acide bibasique 

plus de 2 atomes d 'hydrogène; en un m o t . que la basicité 

est plutôt une habitude qu 'une chose absolue. 

Cependant , si l'on compare les propriétés des acides uto-
nobasiques à celles des acides b i , tri et quadribasiques, si 

l 'on fait attention au nombre des amides et des éthers de ces 

acides, si l ' on se rappelle qu 'un acide monobasique ne 

donne pas d'éther à i atomes d 'é thyle , qu 'un acide biba

sique ne donne pas d'éther à 3 atomes d 'éthyle, si l'on a 

égard à la rareté des sels ul t ra-basiques , aux citconstances 

dans lesquelles ils se forment , on ne pourra pas rester dans 

le doute sur la mesure de la basicité des acides. 

Ces réflexions me sont suggérées par l'acide aspartique 

ou malamique , q u i , en sa qualité d'acide amidé de l'acide 

malique bibas ique, devrait être monobasique, tandis qu'il 

échange 2 atomes d'hydrogène contre 2 atomes de métal. 

J 'ai déjà fait remarquer précédemment que les propriétés 

des sels de cet acide tendent à le faire considérer comme 

monobasique, et que ses sels bimétalliques doivent être 

considérés comme ultra-basiques. Néanmoins la composi

tion des aspartates nous prouve que , dans ce cas-ci encore, 

un seul caractère ne suffit pas pour définir la basicité, mais 

qu' il faut en employer plusieurs , et que , quelquefois, le 

caractère principal peut faire défaut. 

Le mot bibasique a plusieurs significations différentes; 

ainsi l'on dit q u e C 4 I P P b 2 0 6 est un tartrate de plomb 

bibasique, et que C ' T F ' P b 2 O 5 -f- 2 P b 2 O est aussi un sel 

bibasique. Pour éviter cette confusion, voici comment je 
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désignerai les diilérents sels, neu t res , a i ides, ljasiejues et 

ultra-basiques d'un même acide : 

Acide tartrique C ' H ' O ' ; 

/potassique C ' I P K O " ; 

bipntassique C ' I I ' K ' O ' ; 

bïplombïcji ie C H Pb'CT; 

plombique hydrobasique... . C ! H' P b 2 O s + Pb HO ; 

f u t n t e I I ' l o m m ( l l , e D l U a s i ( l u e C ' n ' P b ? 0 6 -f- P b 2 0 ; 

plombique quadribasique . . . C H'1 Pb ' 0* + 2 P b ' O , 
quadi ' ip lombique C ' I I ' P b ' O " ; 

quadriplomb. quadribasique. C H 2 P b 1 O" f- 2 P b ' 0 , 
antimonylo-potassique C' H 1 Sby K 0' ; ; 

\ triantinionio-pntassiquc H 2 S b 3 R 0 s . 

3". Les tritonides, qui sont des acides bibasiqties. 

La composition des tritonides peut se représenter par un 

carbbydride plus 3 molécules d'oxygène , ou par un carb-

hydride moins 1 molécule d'hydrogène plus 4 molécules 

d'oxygène. Ainsi , avecC 1 " I I 1 0 o n pourrai t avoir C'° II'°-4- O 1 

e t C 1 0 H 8 O + O 3 . 

L'acide carbonique ( C H 2 + O a ) est peut-être la seule 

tritonidc qui ne renferme en tout que 3 atomes d'oxygène. 

Lhomologie nous conduit à admettre l'existence d'autres 

acides analogues C s H ' 4 - O 3 , C 3 H G -f- 0% etc. Cependant 

on n 'en connaît qu 'un seul , et encore ce cas est main te 

nant mis en doute , je veux parler de l'acide cenanlhique, 

dont la formule se rejnésente par 

C ' I P 8 + 0 \ 

D'après les expériences toutes récentes de M. Dellls, cet 

acide 11e renfermerait que C 3 H 1 8 - r - 0 ° et il serait monoba

sique. Comment se lail-il alors qu'on ait d'abord trouvé à 

l'acide nenanlhiquc et à son éther une capacité de saturation 

• I une densité de vapeur qui s'accordent avec la formule 
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comment se fait-il que cet acide, comme la plupar t des 

acides bibasiques, ait donné un anbydride par la simple 

distil lation, et un acide quadricbloré avec l 'ancienne for

mule qui deviendrait ~ chloré avec la nouvelle? 

A défaut de l'acide ccnanthique, on pourra i t citer l'acide 

roccellique C 1 2 H 2 * 4 - 0 3 ; mais, ici encore, plusieurs doutes 

s'élèvent. M. Sehunck représente cet acide par la formule 

C " n u 0 3 , 

qui doit nécessairement se transformer en 

C ' I P ' - P O 3 o u en C" H " 0 4 - 0 ' . 

Dans le premier cas, ce serait u n acide bibasîque-, e t , 

dans le deuxième, monobasique. Malheureusement on n 'en 

connaît qu 'un sel, celui de p lomb , et il est"difficile de 

dire s'il est neutre ou basique, c 'est-à-dire s'il renferme 

C 1 2 r F 2 P b 2 4 - 0 3 ou C I 2 H 2 1 P b 0 3 4 - P b l I O . 

On pourrai t encore citer l 'acide anacardique C ' ° H S 8 O s , 

s'il était mi eux connu ( i ) . 

L'acide glycolique C 2 1 P 0 3 paraît faire exception, car 

sous cette forme il est monobasique. Mais nous ignorons 

s'il faut doubler sa formule, et si alors ce ne serait pas un 

homologue de l'acide lactique bibasîque. 

Les tritonides à 4 atomes d'oxygène sont assez nombreux 

et possèdent très-nettement les caractères des acides biba

siques. Dans le premier ordre, on connaît les suivants : 

( C 1 H ' O + O 1 , P i m é l i q u e . . . C I I " 0 4 - 0 ' ; 

° X q u e j C 3 f f O + O 3 , S u b é r i q u e . . . C" H " 0 -f- 0" ; 

C l 0 H , ! O 4 - O 3 ; 
Succim'que C I I 5 0 + 0 ' , S é b a c i q u e . 

P irotart i ïque C ' H ' O 4 - O 3 , I p o m i q t t e . . 

A d i p i q u e . C s H'"0 4 - 0 \ C M I P ' O 4 - O 3 (a) 

( i ) Voyez mes observations dans les tableaux. 
(•Î) I,'acide phycique. renferme probablement C s o H 3 9 N0\ Si c'est un acide 

amidé, en en retranchant H" N et y ajoutant H' O, on aurait C " H " 0 -+- O 3 

bibasîque. 
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Il est à remarquer que tous ces acides peuvent s 'obtenir 

par Faction de l'acide nitrique sur les acides monobasiques 

du même ordre. L'acide oxalique lui-même s'obtient par 

l'action du chlore humide sur l'acide acétique; on a , dans 

ce cas , comme avec l'acide bu ty r ique , 

C 3 H' O 3 + O 3 = C H 2 0* + H 2 O ; 

C* H» O 3 -+- O 3 = C> H 6 (V + i r O. 

Dans les autres ordres on connaît 

C H ' O 

C* H< 0 
O 3 ; 

O 3 ; 

L'acide 

me l l ique 

m a l é i q u e . . . 

c i t racon ique . 

i t a c o n i q n e . . . 

m e s a c o n i q u e . . 

l ip ique 

eh lorani l ique C': H 2 Cl 2 O -+- O 3 ; 

C ' Ï F O + O 3 

phtal ique 

téréphtal ique . . 

i d . nitré C 8 H 3 X O - l - 0 3 ; 

c a m p h o r i q u c . . 

c h r y s a m i q u e . . 

a loeres in ique C I G I I 8 X 1 O + O 3 

C 8 H B 0 - + - 0 3 ; 

C l 0 T I i s O + O 3 ; 

C" U ' X - ' O -f- O 3 : 

Les deutérides sont volatiles sans décomposition, et les 

tritonides sont presque dans le même cas. Je dis presque, 

parce que la plupar t d'entre elles se volatilisent et se dé

composent en partie , lorsqu'on les soumet à la distillation ; 

elles donnent alors des anhydrides , ce qui n 'a jamais lieu 

avec les deutérides. 

On remarquera que la plupart des dernières tritonides 

que je viens de citer s 'obtiennent encore par l 'action de 

l'acide ni t r ique. 

Je n'ai pas à revenir sur les propriétés des acides biba-

siques ; je les ai exposées avec beaucoup de détails dans ce t 

ouvrage. 
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Les anhydrées ont une composition telle, qu'on peut la 

représenter par une deutéride ou une tritonide moins les 

éléments de l 'eau. Nous les diviserons en deux classes pr in

cipales : 

i ° . Les inonanhydridcs ou les anhydrides des acides 

monobasiques. Pour se former, elles exigent le concours de 

2 atomes d'acide comme dans cet exemple : 

2 C H' 0 2 = C s H 6 O'-h I I ' O . 

Acide acétique. Aeétide. 

Jusqu'à ce jour , il a été impossible de les obtenir direc

tement , soit en chauffant les deutérides, soit en traitant 

celles-ci par les corps les plus avides d'eau. Nous avons 

indiqué ailleurs leur mode de préparation. 

D'après leurs propriétés et leur consti tut ion, ces corps 

devraient être placés dans les diamérones, car ce sont évi

demment des corps complexes formés de deux groupes : 

didymiques dans le cas où un seul acide prend part à leur 

formation ; dioïques dans le cas où deux acides servent à les 

préparer . 

Ains i , suivant M. Gerhard t , 

Í C H 3 O ) 
O H - H 2 O ; 

( O H 3 O ) 
donneraient j ^ . j O + H ! O . 

Mis en contact avec l'eau , ils ne s'y mêlent pas , mais s'y 

dissolvent plus ou moins lentement , en régénérant l'acide 

monobasique. 

Avec l ' ammoniaque , ils ne donnent pas d'acides amidés, 

mais des atnides. 

J'ai démontré que les anhydrides N 9 0 3 , N 2 0 3 , S b 5 0 3 , 

B 2 0 3 , A s 2 0 3 (i) peuvent jouer , dans certains cas, le rôle 

( i ) Les acides a rsénieu\ , bo r ique , phosphorique, etc., anhydres peuvent 
être considérés comme des anhydrides mono, hi ou tribasiques. Ainsi, V O* 

O H' O' 

C IF O' 
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de l'oxyde d 'uranyle. Reste à savoir jusqu'à quel point les 

anhydrides acétique, bu tyr ique , benzoïque, etc., se r ap 

procheraient des corps précédents. 

2 ° . Les dianhy drides ou les anhydrides des acides biba-

siques. La plupart de ces composés peuvent s'obtenir direc

tement , en déshydratant leur acide. Nous avons exposé 

ailleurs leurs propriétés. 

Outre les deux classes que nous venons de citer, on peut 

en établir encore deux autres qui comprennent ; 

3 ° . Les anhydroses, dont la composition peut se repré

senter par i molécule d 'un acide monobasique moins i mo

lécule d'eau : ainsi l'acide formique C I P O a •— H ' O = CO, 

l'oxyde de carbone ou la formiose. On n'en connaît qu'uii 

très-petit n o m b r e ; je citerai le pyromargarol et le pyro-

stéarol. Les acides monobasiques qui n 'appart iennent pas 

à la classe des deutérides peuvent aussi donner des anhy

droses ; tels sont l'acide isatinique qui donne l ' isatine, et 

l 'acide benzilique qui se forme avec le benzile. L'isatine 

et le benzile néanmoins ont très-peu de rapport avec l'oxyde 

de ca rbone , le pyromargarol et le pyrosléarol , et si l'on 

devait conserver tous ces corps dans la classe des anhy

droses, il faudrait nécessairement faire plusieurs coupes 

dans celle-ci. 

4°. Les dyanlijdroscs, dont la composition peut se repré

senter par un acide bibasique moins 2 atomes d'eau. Les 

trilonides n 'en fournissent pas d'exemple; parmi les autres 

acides bibasiques, je ne pourrais citer que la dilactide ou 

la lactose de l'acide lactique. 

Les monodyadèes ne comprennent qu 'une division, celle 

des udolides, dont la composition peut se représenter par 

un carbhydride plus 1 molécule d'eau. C'est dans cette 

est l 'anhydride de l 'acide métaphosphorique PO' H, et des acides phospho-
rique et pyrophosphorique; B 5 O 3 pourrait être l 'anhydride d'un type borate 
qui renfermerait BO'H. 
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I O . C 1 I I 5 N O 3 -H- H 2 0 = N O 3 H -H C S H ' 0 ; 

2". C J H 5 C L H • - H 2 0 = cm -1 H C 2 H 6 0 ; 

3 ° . C 2 H ' S H H H J 0 = S H 2 H R C 2 H 6 0 ; 

4°- H S O -F- H 2 s = O H 2 H R C ' H ' S ; 

5 " . C 2 H S O -F- I P O — O H 2 -H C 2 Ï F O . 

Il n'y a rien à dire contre les trois premières équations; la 

troisième renferme le terme ( P I P S qui satisfait à la défini-

division que se trouvent les alcools proprement di ts , ouïes 

alcools du premier ordre n C I P + H ! 0 . Parmi les autres 

ordres, il existe des corps qui ont une composition ana

logue , mais dont les propriétés ne sont pas bien con

nues. Ainsi la tbiosinamine traitée par la potasse donne 

un produit qui renferme probablement l'alcool acroléique 

C 3 IP- f - H 2 0 . L'assa-fcetida paraî t contenir un alcool sul

furé homologue C 3 H s -+- I I 8 S ; l'oréosélone serait u n alcool 

= C 7 I T O ; + H 8 O l 'oréoséline, l 'éther = 2 C 7 II"O 4 - EP O, 

et l ' a thamanth ine , le valérianate. On peut regarder la sali-

génine C 7 H 6 O 4 - I I 8 O comme l'alcool salicylique, la péru-

vine C 9 H S 4 - I I ' O comme l'alcool c innamique , et l'essence 

de menthe C 1 0 I I a 4 - EPO aussi comme un alcool ? 

J 'ai considéré, précédemment , les éthers comme des 

hydrodiamendes ; d 'un autre côté , tous les chimistes re 

gardent les éthers , l 'éther proprement dit et l'alcool comme 

ne formant qu 'un seul groupe de composés analogues. En 

plaçant , comme je le fais, l'alcool dans les aplônes, et ses 

éthers dans les diamérones , je brise les liens très-naturels 

qui unissent le premier de ces corps aux seconds. Je ne 

prétends pas justifier cette séparat ion, au contraire . Il y 

a ici une petite difficulté apparente qui va nous arrêter un 

instant. 

Nous avons dit qu 'un éther est un composé q u i , sous 

l'influence de l 'eau, peut régénérer l'acide et l'alcool qui 

lui ont donné naissance. Ecrivons plusieurs formules de 

cette régénération : 
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lion. La quatrième est l ' inverse de la troisième; il est vrai 

que nous supposons dans ce cas que C s H 6 0 se décompose, 

non sous l'influence de l ' eau , mais sous celle de l 'eau sul

furée; cela revient au même. Or , les termes C 2 H 6 0 et H ' O 

étant les correspondants des termes C 2 H 6 S et LPS, nous 

pouvons mettre les uns à la place des autres indifféremment, 

et, en conséquence, poser la cinquième équation. Mais celle-

ci paraît être absurde, car elle indique que l'alcool étant un 

étber, il peu t , comme ceux-ci, décomposer l 'eau en régéné

r an t , d 'une part l 'alcool, e t , de l ' au t re , l'acide hydrique 

qui lui ont donné naissance. 

L'absurdité t ient ici au sens que l 'on attache à la défini

tion des éthers. Considérée sous un certain point de vue , la 

formule générale des éthers s'applique à l'alcool ; consi

dérée sous un a u t r e , la décomposition réelle sous l ' in

fluence de l'eau ou des alcalis, elle est absurde. Mais , au 

lieu de prendre l'alcool comme terme de comparaison , nous 

aurions pu prendre l'alcool sulfuré et l 'eau, ou bien encore 

l 'éther chlorhydrique. Dans ce dernier cas, nous dirions 

qu 'un élher est un corps q u i , sous l'influence de l'acide 

chlorhydrique, se dédouble en régénérant l 'éther hydro-

chlorique et l'acide qui lui ont donné naissance : alors 

l 'éther hydrochlorique , qui nous sert de terme de compa

raison , serait exclu de la classe des é thers , tandis que l 'a l

cool y rentrerai t . Il en est de même dans la plupart des 

définitions du même genre, où le corps qui sert de terme de 

comparaison est exclu, en apparence du moins , delà classe 

à laquelle il appart ient . On peut définir les sulfates en 

disant que ce sont des sels qui donnent un précipité sulfaté 

avec le chlorure de strontium. Or , le sulfate de s t ron t ium, 

qui sert ainsi de t e r n i e de comparaison , se trouve , d 'après 

cette définition, exclu de la classe des sulfates, puisque sa 

dissolution ne précipite pas par le chlorure de strontium. Il 

en serait de même du sulfate de ba r ium, si nous le pre

nions comme terme de comparaison. 
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En résumé, l 'alcool, non divisible sous l'influence de 

l 'eau, peut être placé parmi les aplônes ; mais , divisible 

sous l'influence de l'acide sulfhydrique ou chlorhydrique , 

il doit être placé dans les diamérones , parmi les acides 

amidés et à côté de l'acide sulfhydrovinique, auquel il cor

respond; en un mot , c'est l'acide vinique. 

Je ne le laisse dans les aplônes que par convenance, 

parce qu'i l faut d 'abord le connaître avant d'étudier les 

é thers ; mais sa véritable place; est au milieu de ceux-ci. 

E n tète des OIAMÉBOISES j ' a i placé les t u n i c É E s , que j 'a i 

divisées en métoïles et en alcinyles. Comme ce ne sont , 

sauf deux ou t ro is , que des corps hypothétiques , je n'ajou

terai rien à ce que j ' en ai dit précédemment. 

Viennent ensuite : 

Les AIXIJVÉES ou les alcaloïdes. Cette classe n'est ]ias en 

harmonie avec les autres ; car, pour établir ces dernières, 

je me suis constamment appuyé sur la composition, tandis 

que, pour les alcaloïdes, j 'emploie une propriété. Aussi l'éta

blissement de cette classe j e t t e , dans la classification, une 

certaine confusion sur laquelle il est bon d'être prévenu. 

Après les alcinées viennent les hydrodiamérées ; or, parmi 

les premières se trouvent et l 'u rée , et la flavine, et beau

coup d'autres alcaloïdes qui sont aussi des hydrodiamérées. 

Il eût donc été plus convenable de les comprendre dans ces 

dernières , qu'on aurait divisées d'abord d'après leur com

position , puis subdivisées d'après leurs propriétés; ainsi les 

diamides auraient renfermé les diamides neutres , et les 

diamides alcalines comme l 'urée et la flavine. Voici ce qui 

m'a emjsêcbé d'adopter cette division : 

D'une pa r t , j 'étais embarrassé par la cyaniline et les 

autres alcaloïdes cyanés qu'on peut bien considérer comme 

des hydrodiamérées, mais qui trouveraient difficilement 

leur place parmi les divisions que j ' y ai établies; e t , de 

1 aut re , il existe des alcaloïdes comme ceux qui eorrespon-
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dent au tellurétliyle et au stannéllij le , qu' i l est difficile de 

considérer connue des liydrodiamérides. 

Enfin un autre motif de convenance m'a décidé à mettre 

les alcaloïdes à part et à la tète des diamérones , c'est que 

presque toutes celles-ci s 'obtenant avec les alcaloïdes, il y 

a un avantage à placer les premiers avant leurs combinai

sons. Mais cet ordre pourra faire place à un meilleur, lors

qu'on connaîtra mieux la génération et les métamorphoses 

des alcaloïdes. 

Les alcaloïdes peuvent se subdiviser, 

i ° . En inounlin.es, qui proviennent de l'action de 1 am

moniaque sur les monalides, d'après l 'équation 

A -+- B — A n . 

2 ° . En udolines, qu 'on peut considérer comme des pro

duits de l'action de l 'ammoniaque sur les udolines, d'après 

l 'équation 

A -4- B — A q . 

3 ° . En alcaloides analogues à la semi-naphtalidam et la 

semi-benzidam. 

Les monalides pouvant être considérées comme des carb-

hydrides qui auraient échangé i atome d'hydrogène contre 

i atome d 'amide, celles-ci pourraient être considérées 

comme des carbhydrides qui auraient échangé 2 atomes 

d'hydrogène contre 2 atomes d 'amide. 

4°. En cyanalcines analogues à la cyani l ine, à la dicya-

nomélani l ine, etc. 

5°. En urées, comme l'urée proprement di te , la fla-

v ine , etc. 

6°. En alcaloïdes analogues à la telluréthine , à la stanné-

thine. 

j ° . E n alcaloïdes analogues à la qu in ine , etc. 

8 ° . E n hydralcines analogues à l ' amar ine , à la furfu-

rine , à la th ia ldine , e t c . , et provenant de l'action de l 'am

moniaque sur les monalides, d'après diverses équations. 
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Quoique les alcaloïdcs'paraissent former une classe bien 

caractérisée (par la propriété qu'ils possèdent de pouvoir 

s 'unir directement aux acides pour former des sels), cepen

dant , comme pour les acides et beaucoup d ' autres corps, on 

est quelquefois embarrassé pour décider si tel ou tel com

posé est un alcaloïde ou non. Nous pourrions citer l e gly-

cocol, la leuc ine , l 'asparagine, e t c . , et même l a t r ichlo-

ranil ine. I l semble cependant q u e , pour cette dernière 

substance, l 'hésitation n'est pas possible, car le caractère 

fondamental des alcaloïdes lui manque : elle ne se com

bine avec aucun acide. Nous pourrions comparer l 'aniline 

normale et ses dérivés chlorés à un barreau aimanté ca

pable de soulever u n certain nombre d e balles d e fer indi

visibles, et q u i , en perdant peu à peu sa force magnét ique, 

ne pourra i t plus supporter successivement que 4 : 3 , 2 

et 1 bal le , et même plus du tou t , cjuoique, dans c e dernier 

cas, le bar reau fût encore aimanté. De m ê m e , à mesure 

que l ' ani l ine se ch lo rure , son affinité pour les acides di

m i n u e ; l ' ani l ine bichlorée ret ient très-faiblement l 'acide 

chlorhydr ique , et l ' ani l ine trichlorée ne peut plus s'unir 

avec lui . Il me semble néanmoins qu'il n 'est pas possible 

d e séparer ces deux anilines l 'une de l ' au t re , et qu'il faut , 

par conséquent, laisser l 'anil ine trichlorée parmi les alca

loïdes. Ic i , comme pour les acides, les aldéhydes, les 

amides, etc. , on doit avoir égard non-seulement aux pro

priétés , mais encore à l a composition, au mode de forma

tion et aux rapports d e filiation qui existent entre un corps 

et ceux qui l ' en tourent . 

J e partage les HYDROTITAMERÉF.S en deux classes pr inci

pales , l 'une comprenant les diamèrides formées par un ou 

plusieurs acides, et l ' au t re les diainérésidcs formées par 

l ' union de corps non acides. 

J e m e suis étendu avec beaucoup de détails sur les bydro-

diamérées (voyez le cadre aux 64 divisions) ; je n'ai rien à 

ajouter à c e que j ' a i dit . 
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Je ferai de même pour les halodiamcvées, qui sont aux 

hydrodiamérées ce que les chlorures et les chlorides sont 

aux oxydes et aux acides. 

Il ne me reste plus que quelques mots à ajouter sur les 

l ' A n A n i A M É n É E S , que j ' a i divisées en poljadclphides et en 

synhétérides, formant, les unes et les aut res , une espèce 

d'appendice de combinaisons peu connues et qui de

vront se diviser, plus tard , d 'une manière plus convenable, 

et môme se reporter dans quelques-unes des classes précé

dentes. 

Les polyadelphides renferment des combinaisons qui 

sont formées par la réunion de plusieurs molécules de com

posés d 'une même sér ie , et les synhétérides par la réunion 

de plusieurs molécules de composes de séries différentes. 

On rencontrera nécessairement, dans les paradiamérées, 

des combinaisons de toute na ture : des carbures d 'hydro

gène , comme le st i lbène; des aldéhydes, comme la ben-

zoïne; des acides, comme l'acide benzil ique; des anhy-

droses, comme le benzile ; des amides, comme le benzi lam, 

la benzi l ime, etc. ; de là naî t ront de nouvelles sous-divi

sions analogues. 

A la fin de chaque série, j 'a jouterai un appendice qui 

renfermera des corps dont la nature ne sera pas bien déter

minée. 

Après les corps divisés par ordre et par série régulière 

viendront , i ° les polyoxjdes, parmi lesquels reparaî tront 

des acides mono ou polybasiqucs, des anhydrides, des' 

amides, des acides amidés, e tc . , 2 ° certaines matières v é 

gétales et animales , parmi lesquelles nous établirons encore 

des divisions semblables aux précédentes. 

La nomenclature des composés de la chimie minérale 

nous jet te dans l ' embarras , lorsque ces composés entrent 

en combinaison avec les substances organiques. J 'ai été sur 

le point de la modifier pour la mettre en harmonie avec la 

précédente; mais j ' a i pensé qu'il valait mieux attendre que 
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c e l l e n o m e n c l a t u r e d e v î n t p l u s c o n f u s e , q u e l e n o m b r e d e s 

a c i d e s d i t h i o n i q u e , t r i t h i o n i q u e , m é t a p h o s p b o r i q u e , n i -

t r o s u l f u r ï q u e , s u l f a z i q u e , s u l f a m m o n i q u e , a z o p h o s p h o -

r i q u e , b i a z o p h o s p h o r i q u e , e t c . , d e v î n t b e a u c o u p p l u s c o n * 

s i d é r a b l e . 
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