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A N N A L E S D E C H I M I E , 

o 1/ 

R E C U E I L D E M É M O I R E S , ' 

C O N C E R N A N T L A C H I M I E 

E T L E S A R T S Q U I E N D É P E N D E N T . 

S U I T E D E S R E C H E R C H E S 

S U R L E S L O I S D E L'A F F I N I T É . 

D E l'influence des proportions dans les 
affinités complexes , 

Par le citoyen B E R T H O L L E T . 

i . J ' A i établi , dans mes recherches sur les 
lois de l'affinité , les principaux résultats que 
présente l'afliniLé complexe, lorsque la force 
de cohésion ou celle de l'élasticité sont assez 
grandes pour produire l'échange de base 
qu'on avait attribué à la supériorité des af> 
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4 A N N A L E S 

f inî tes d i v e l l e n t c s sur les a f f in i tés q u i e s c e n t e s ; 

m a i s j ' a i n é g l i g é d ' e n t r e r d a n s les d é t a i l s n é 

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

q u i p e u v e n t p r o v e n i r des d i f f é r en t e s p r o p o r 

t i ons des s u b s t a n c e s q u i son t m i s e s en a c t i o n , 

l o r s q u e l a f o r c e de c o h é s i o n n ' es t p a s a s sez 

g r a n d e p o u r f a i r e d i s p a r a î t r e les effe ts d e 

c e t t e d i f f é r e n c e . J ' a i a n n o n c é ( a r t . X I I , 

n ° . 6 ) , q u e je r e v i e n d r a i s sur c e t ob je t ; c ' e s t 

c e q u e je v a i s e x é c u t e r . 

Selon l a t h é o r i e q u e j ' a i e x p o s é e ( a r t . V , 
no. S ) , t o u t e s les s u b s t a n c e s e x e r c e n t u n e 

a c t i o n r é c i p r o q u e p e n d a n t qu ' e l l e s son t d a n s 

l ' é t a t l i q u i d e ; d e so r t e q u e d a n s une d i s s o l u 

t i o n , p a r e x e m p l e , de su l f a t e de po t a s se et 

de m u r i a t e de s o u d e , c e s d e u x sels n e son t 

p a s d i s t i nc t s , p e n d a n t q u ' u n e c a u s e n e d é 

t e r m i n e p a s l a s é p a r a t i o n de l e u r c o m b i n a i 

son ; m a i s q u i ' l y a d a n s c e l i q u i d e d e l ' a c i d e 

s u l f u r i q u e , de l ' a c i d e m u r i a t i q u e , d e l a soucie 

e t de la p o t a s s e . Cependant je c o n t i n u e r a i de 

m e s e r v i r d u l a n g a g e o r d i n a i r e , q u i a p r è s 

c e t a v e r t i s s e m e n t , n e d o i t p o i n t p r o d u i r e 

d ' é q u i v o q u e . 

2 . J e c o m m e n c e p a r des m é h m g e s d a n s 

lesquels u n e f o r c e d e c r i s t a l l i s a t i o n c o n s i d é 

r a b l e d o i t d é c i d e r les C o m b i n a i s o n s q u i se 

f o r m e n t . 
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D E C H I M I E 5 

Expérience A . Parties égales de nitrate 

de chaux et de sulfate de potasse ont été 

mêlées : après la séparation du sulfate de 

chaux qui s'est d'abord formé , et dont je ne 

parlerai plus dans les expériences suivantes , 

on a fait évaporer le liquide, et l'on n'a obtenu 

par des opérations successives que du nitrate 

de potasse et du sulfate de chaux. Cepen

dant , après la dernière évaporation, l'on a 

eu quelques cristaux de sulfate de potasse : il 

n'est resté que très-peu de liquide incristal-

lisable , qui a précipité avec le carbonate de 

soude et ¿lvec le nitrate de barile; de sorte 

qu'il était formé d'un peu d'acide sulfurique 

et de chaux , et très-probablement d'une por

tion plus grande de nitrate de potasse. 

La quantité de sulfate de chaux qui s'est 

déposée dans le cours de l'évaporation , était 

beaucoup plus considérable que celle qu'on 

aurait obtenue d'une simple dissolution de 

ce sel par l 'eau; de sorte que sa solubilité 

était augmentée par l'action des autres subs 

tances. 

Expérience B . Deux parties de sulfate de 

potasse, et une de nitrate de chaux, ont donné, 

par une première évaporation , du sulfate de 

potasse et du sulfate de chaux; et par les 

suivantes, du nitrate de potasse avec les deux 

A 3 
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6 A N N A L E S 

sulfates dont les proportions sont allées en di

minuant jusqu'à la dernière cristallisation. 11 

n'est resté que quelques goutte* du liquide 

sans cristalliser : elles n'ont pas précipité avec 

le carbonate de soude , mais avec le nitrate 

de barite; ainsi elles étaient probablement 

formées de sulfate de potasse et d'une petite" 

proportion de nitrate de potasse. 

Expérience C. Deux parties de nitrate 

de chaux et une partie de sulfate de po

tasse ont donné, pendant la première éva-

poration , un peu de sulfate de chaux , e t , 

par le refroidissement, du nitrate de potasse; 

les autres évaporations n'ont produit que du 

nitrate de potasse. Cependant on a apperçu 

dans la dernière , à la surface du liquide , 

quelques cristaux de sulfate de chaux. Mal

gré qu'on ait soumis le résidu, qui était 

abondant, plusieurs fois de suite à l'évapo-

ralion et au refroidissement, il n'a plus donné 

de cristaux d'aucun seh Ce résidu inscristal-

lisable , traité par l'alcool, a formé un dépôt 

abondant, qui, ayant été dissous par l'eiiu, 

n'a presque pas donné de précipité avec le 

nitrate de barite ; de sorte qu'il ne contenait 

presque pas d'acide sulfurique, et que c'était 

du nitrate de potasse pur : ce qui avait été 

dissous par l'alcool était du nitrate de chaux, 
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D E C H I M I E . ' 7 
avec une petite proportion de nitra'e de po
tasse, Le résidu inscristallisable était donc 
composé de nitrate de potasse et de nitrate 
de chaux. 

On voit dans cette expérience que le sul
fate de chaux a beaucoup moins été rendu 
soluble que dans les expériences précédentes; 
mais qu'une quantité considérable de nitrate 
de potasse a perdu la propriété de cristalliser 
par l'action qu'a exercée sur lui le nitrate 
de chaux. • 

3. Dans ces trois expériences il devait sefor-
mer du sulfate de chaux , parce que la chaux 
et l'acide sulfurique , s&trouvant en contact, 
devaient se séparer en raison de l'insolu
bilité qui appartient à leur combinaison. 

Le sulfate de chaux, dans l'expérience A 
et dans l'expérience B , a été rendu beaucoup 
plus soluble qu'il ne l'est naturellement par 
l'action des substances qui étaient en dissolu
tion; mais, dans l'expérience C , sa solubilité 
n'a pas été sensiblement augmentée , proba
blement parce que le nitrate de chaux et le 
nitrate de potasse qui formaient le liquide 
inscristallisable , éprouvaient mutuellement 
un degré de saturation qui affaiblissait beau
coup leur action sur le sulfate de chaux. 

4. De ces considérations je vais déduire 
A 4 
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8 D E C H I M I E , 

d ' a b o r d l a t h é o r i e des r é s i d u s inCr i s fa l l i s ab les 

q u e l 'on t r o u v e d a n s les d i s so lu t ions des se ls 

q u ' o n f a i t é v a p o r e r ; e l l e s e r a c o n f i r m é e p a r 

les o b s e r v a t i o n s q u i s u i v r o n t . 

Les s u b s t a n c e s s a l i nes e x e r c e n t les u n e s su r 

les a u t r e s u n e a c t i o n qu i a u g m e n t e l e u r s o 

l u b i l i t é , effet q u i est p a r t i c u l i è r e m e n t é t a b l i 

p a r les e x p é r i e n c e s q u ' à p u b l i é e s m o n s a 

v a n t c o l l è g u e Vauqueliu {Annales de chi

mie , t. X I I I ) . Cette a c t i o n r é c i p r o q u e 

v a r j e d a n s les d i f f é rens sels : on a c r u c e p e n 

d a n t q u e les sels à b a s e t e r r euse n ' a u g m e n 

taient, p a s l a so lub i l i t é d u n i t r a te de p o t a s s e , 

e t c e son t c e u x q u i l ' a u g m e n t e n t le p lus . 

Il y a sans d o u t e , à c e t é g a r d , d a n s l ' e f fe t 

q u e p r o d u i s s e n t l es s e l s , u n e d i f f é r e n c e q u i 

d é p e n d de l e u r n a t u r e ; n i a i s c e t t e d i f f é r e n c e 

es t en g é n é r a l t rès-pet i te a u p r è s de c e l l e q u i 

p r o v i e n t de l a f o r c e d e c r i s t a l l i s a t i o n . 

Expérience \). Un m é l a n g e d e p a r t i e s 

é g a l e s de n i t r a t e de po tasse e t de su l fa te d e 

p o t a s s e ¿1 d o n n é , p a r I ' é v a p o r a t i o n , s u c c e s 

s i v e m e n t e t en r a i s o n de l e u r s o l u b i l i t é , d u 

su l f a t e de po ta s se e t d u n i t r a te d e p o t a s s e , 

s ans l a i s se r d e l i q u i d e i n c r i s l a l l i s a b l e ; m a i s 

a y a n t f a i t l a m ê m e e x p é r i e n c e sur un m é 

l a n g e cle n i t r a t e de s o u d e et de su l fa te de 

s o u d e q u i l ' u n e t l ' au t r e n ' o n t q u ' u n e f a i b l e 
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D E C H I M I E . 9 

disposition à cristalliser , et qui ont une solu
bilité à-per-près égale j il ne s'est séparé par 
la cristallisation qu'un peude sulfate de soude, 
et tout le reste est demeuré liquide , sans 
qu'on ait pu y déterminer aucune cristallisa
tion. Un mélange de muriate de soude et de 
sulfate d'alumine ayant été soumis à la même 
épreuve, on a bien reconnu que les deux; sels 
étaient devenus plus solubles; mais ils ont 
fini par se séparer entièrement parles alter
natives d'évaporalion et de refroidissement. 

On voit donc que les substances qui pos
sèdent une force de cristallisation considé
rable , quoique rendues plus solubles , se sé
parent en raison de leur insolubilité., et ne 
laissent que très-peu ou point de résidu iu-
cristallisable. 

Mais , lorsqu'il se trouve des sels qui n'ont 
qu'une faible disposition à cristalliser , leur 
action mutuelle contrebalance leur force de 
cristallisation, de sorte qu'alors il reste beau
coup de liquide qui ne peut point cristalliser; 
ce qui arrive sur-tout lorsque, dans ce résidu, 
se trouve une substance par elle-même in-
cristallisable ; comme dans l'expérience C , 
où, par les proportions employées , il s'est 
trouvé une surabondance de nitrate de chaux 
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qui , par son action sur le nitrate de potasse , 
en a réduit Une quantité considérable en li
quide incristallisable. 

Comment se fait-il donc que les plus sa
va is chimistes , Lavoisier , Foureroy , Vau-
(jiielin , Guy lon , que les commissaires de 
l'académie des sciences , au nombre des
quels j'étais , aient été décidés, par les expé
riences qui ont été faites sur les épreuves du 
salpêtre, à croire que le nitrate de chaux 
n'exerçait point d'action sur le nitrate de po
tasse, et n'augmentait pas sa solubilité (Ann. 
de chimie, t. X I , X I I I , X V , X X I I I ) ? 
c'est que , dans les expériences qui ont été 
faites , on a mis en digestion une eau de ni
trate de potasse sur du nitrate de chaux des
séché; celui-ci a dû faire un partage de l'eau 
sur laquelle il a une grande action : il aurait 
donc précipité une quantité considérable de 
nitrate dépotasse, si cet effet n'eût été com
pensé ou à-peu-près par la solubilité qu'il 
donnait à ce sel ; mais si l'on eût fait éva
porer la dissolution , l'on en aurait retiré , 
par la cristallisation , beaucoup moin* de ni
trate de potasse que le liquide n'en contenait, 
et l'on aurait eu un résidu incristallisable pa
reil à celui de l'expérience C : l'épreuve donc, 
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D E C H I M I E . I I 

qui était concluante pour l'objet qu'on se. pro
posait , a pu induire en erreur sur le phéno
mène chimique. 

Il suit delà que lorsqu'on décompose par 
la potasse les eaux mères des salpêtriers, on 
ne retire pas seulement le nitrate de potasse 
qu'on vient de former, mais encore celui qui 
avait été rendu incristallisable par les sels à 
base terreuse. 

5. J'ai fait des m élan se s de sulfate de 
soude cristallisé et de nitrate de chaux : ici le 
sulfaLe de soude et le nitrate de soude qui 
pouvaient provenir de l'opération, différaient 
peu par leur solubilité , et. avaient une force 
de cristallisation moins considérable que le 
sulfate et le nitrate de potasse. 

Expérience^. Parties égales de sulfate de 
soude cristallisé et de nitrate de chaux réduit 
à l'état de dessication, n'ont donné, par le 
moyen de l'évaporation, qu'un peu de nitrate 
de soude; le résidu incristallisable qui était 
abondant ne précipitait pas avec le nmriate 
de barite, mais avec l'acide oxalique. 

Expérience F . Deux parties de sulfate ds 
soude et une partie de nitrate de chaux ont 
donné , après l'évaporation, une plus grande 
quantité de nitrate de soude que dans l'expé
rience précédente; le résidu incristallisable 
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n'a pas précipité avec l'acide oxalique, mais 
avec le muriate de barite. Pour comparer 
les deux dernières expériences avec les ex 
périences A , B , C, il faut observer que le 
sulfate de soude cristallisé contient plus de 
la moitié de son poids d'eau de cristallisation. 

Même dans l'expérience F , il ne s'est point 
formé de sulfate de soude, comme il s'était 
formé de sulfate de potasse dans les expé
riences A et 13 , parce que le sulfate de po
tasse a une force de cristallisation beaucoup 
plus grande que le sulfate de soude. 

Le résidu de l'expérience E ne contenait 
pas une quantité d'acide sulfurique qui fût 
rendue sensible par le muriate de barite ; 
mais il était: formé de nitrate de soude et de 
nitrate de chaux qui probablemcntépuisaient 
assez, par leur action mutuelle, leur iorce 
dissolvante , pour ne pas empêcher la sépa
ration du sulfate de chaux , n°. 3. 

Dans l'expérience F , le résidu n'a pas 
précipité avec l'acide oxalique, mais avec 
le muriate de barite, de sorte que ce résidu 
était composé de sulfate de soude cl d'une 
plus grande proportion de nitrate de soude , 
qui ont empêché mutuellement leur cristal
lisation comme dans l'expérience D. 

6. Expérience G. Parties égales de nitrate 
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de potasse et de sulfate de soude ont donné , 

par des cristallisations successives, i.o du 

sulfate de potasse et quelques petits cris tau \. 

de nitrate de potasse; 2 ° . un peu de sulfate 

de potasse et une plus grande proportion de 

nitrate de potasse ; 3". de petits cristaux do 

nitrate de potasse et beaucoup de nitrate de 

soude: il y a eu un résidu incristallisable , 

malgré 1s soins qu'on s'est donné pour obtenir 

le plus de cristallisation; ce résidu était for

mé de nitrates et de sulfates , car il a préci

pité abondamment avec le nitrate de barife , 

et après la dessiccation , il a fusé sur les 

charbons ardens. Il devait se rapprocher de 

celui de l'expérience F. 

Expérience H. Une partie de nitrate de 

potasse et deux de sulfate de soude, ont 

donné, i ° . du sulfate de potasse ; 2 ° . du sul

fate de potasse et quelques aiguilles de-ni

trate de potasse; 3°. du sulfate de potasse 

en petits prismes suspendus à une pellicule 

formée par du nitrate de soude , de beaux 

cristaux de nitrate de potasse et du nitrate 

de soude : le résidu contenait des nitrates et 

des sulfates. 

Dans ces deux expériences, le sel le moins 

soluble de ceux qui peuvent se former, le 

sulfate de potasse est le premier qui cristal-
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IIM : lorsque les proportions ont changé par

la , l'action de l'acide nitrique sur la potasse 

reprend la supériorité , et il se forme du ni

trate de potasse, quoique le liquide contienne 

encore de l'acide sulfurique. 

Dans la seconde , l'acide sulfurique plus 

abondant donne naissance à une plus grande 

•quantité de sulfate de pottisse J cependant, 

après la première cristallisation , il se forme 

encore du nitrate de potasse, quoiqu'il y 

ait eu assez d'acide sulfurique pour faire un 

échange complet de base , si cet échange de

vait se faire comme on l'a imaginé. Le résidu 

est formé même dans l'expérience G , de sul

fate de soude et de ni traie de soude, et pro

bablement d'un peu de sel à base de potasse. 

7. Expérience I. On a mêlé ensemble 

poids égaux de nitrate de potasse et de mu-

ri aie de chaux: par l'évaporation , on a ob

tenu i°. du nitrate de potasse; 2 ° . du muriate 

de potasse dans lequel se trouvait un peu de 

nitrate de potasse : le résidu a donné avec 

l'acide suliurique un précipité abondant de 

sulfate de chaux, et a laissé dégager des 

vapeurs d'acide muriatique et d'acide ni

trique. 

Expérience K . L'expérience ayant été 

faite avec deux parties de muriate de chaux 
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D E C H I M I E . I5 

et une de nitrate de potasse, il s'est fait une 

cristallisation abondante de muriate de po

tasse , sans aucune apparence de nitrate de 

potasse : le résidu, traité comme dans l'expé

rience précédente, a donné des résultats una-

logues. 

Expérience I.. On a fait un mélange op

posé à ceux des expériences précédentes; il 

était formé de parties égales de muriate de 

potasse et de nitrate de chaux. Il a donné, 

i ° . du nitrate de potasse mêlé d'un peu de 

muriate de potasse ; 2° . du muriate de po

tasse qui était mêlé d'un peu de nitrate 

de potasse. On a dissout le résidu incris

tallisable dans l 'alcool; il s'est sépiiré du 

nitrate de potasse qui a fusé sur les clmrbons 

ardens, mais qui contenait un peu de mu

riate de potasse, comme l'afait voir l'épreuve 

avec la dissolution d'arçent. L'acide sulfu-

rique a montré que la partie dissoute par 

l'idcool contenait de l'acide muriatique, de 

l'acide nitrique et de la chaux. 

Dans les expériences qu'on vient de pré

senter, et dans lesquelles on a employé des 

substances dont les combinaisons ne pou

vaient avoir une force considérable de cris

tallisation, et différaient peu entre elles à cet 

égard ; on voit manifestement que la forma-
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i 6 A N N A L E S 

lion des sels qu'on obtient ensuite parla cris
tallisation dépend des proportions des subs
tances qui agissent entre elles. Dans l'expé
rience I , qui pouvait donner du nitrate et 
du muriate de potasse; comme ces deux sels 
diffèrent peu par leur solubilité, qui est 
néanmoins un peu moins grande dans le 
dernier, c'est du nitrate de potasse qu'on a 
obtenu parla première cristallisation; mais, 
comme dans l'expérience K , l'acide muria-
lique s'est trouvé en pins grande proportion , 
on n'a obtenu que du muriate de potasse : 
une» partie de la potasse et de l'acide mùria-
tique, l'acide nitrique et la chaux, ont formé 
le résidu. Les proportions employées dans 
l'expérience L , diffèrent peu de celle de I, et 
les résultats ont été à peu près les mêmes. 

On obtient donc des combinaisons oppo
sées, selon les proportions qu'on emploie, ou 
selon l'époque de la cristallisation; c'est-à-
dire, selon les proportions des substances qui 
restent en action, lorsqu'il n'existe pas une 
force de cohésion suffisante clans les combi
naisons qui peuvent se former ; mais dans 
l'opinion adoptée parles chimistes, on juge 
même, par une première cristallisation, de 
l'échange total de base qui a dû se faire. 

S i , par exemple, on obtient d'abord du 

nitrate 
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î) Ë C H I M I E . 17 
nitrate de potasse des proportions qu'on a 

employées de nmriate de potasse et de nitrate 

dé chaux, on conclut qu'il s'est fait un échange 

de base entre l'acide muriatique et l'acide 

nitrique. Si l'on ei'it employé d'autres pro

portions qui eussent donné du muriate de 

potasse , comme dans l'expérience K , on au

rait tiré une conséquence opposée. On a 

même été plus loin: de ce qu'on a conclu 

un échange de base , par exemple , entre l'a

cide muriatique et l'acide nitrique, on en a 

déduit que les combinaisons opposées à celle 

qui avait donné cette échange de base ne 

pouvaient-en éprouver par leur mélange. 

8. J'ai examiné quel changement dans les 

résultats pouvait être produit par U n e subs

tance qui ait la propriété de former des sels 

triples , telle que la magnésie. 

Expérience M. Parties égales de sulfate 

de potasse et de muriate de magnésie ont 

donné, 10. du sulfate de potasse ; 2°. du sul

fate de potasse , un peu de muriate de po

tasse , et un sel triple composé d'acide sul-

furique , de potasse et de magnésie ; ce sel 

forme de beaux rhornbes qui , par l'exposi

tion à l'air, ne perdent point leur transpa

rence ; sa solubilité est à-peu-près la même 

que celle du sulfate de potassai, 3U. du mu-

Tome XXXVIIL B 
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riate de potasse et du sulfate de magnésie. Le 

résidu contenait de l'acide sulfurique , de l'a

cide muriatique , de la potasse et de la mag-» 

nésie. 

Expérience ]ST. Deux parties de muriate 

de magnésie et une de sulfate de potasse ont 

donné , i°. du sulfate de potasse; 2° . du mu

riate de potasse, et le sel triple de l'expérience 

précédente ; 3°. du muriate de potasse et du 

sulfate de magnésie : le résidu était analogue 

a celui de l'expérience précédente. 

Dans l'expérience M , on a retiré du sulfate 

de potasse dans deux cristallisations; mais 

clans l'expérience N , où l'acide muriatique 

était en plus grande proportion , on n'en a 

retiré que dans la première cristallisation : le 

sel triple , qui approche du degré de solubi

lité du sulfate de potasse , a cristallisé après 

la seconde cvaporation. Quand la proportion 

de l'acide sulfurique s'est trouvée -assez di

minuée par ces cristallisations, c'est le mu

riate de potasse qui, suivant à - peu - près 

l'ordre de sol ubili té, s'est séparé ; et enfin la ma

gnésie, qui était encore abondante, a pu cris

talliser avec une partie de l'acide sulfurique. 

L'on voit que dans ces deux expériences 

on aurait pu porter un jugement différent, 

selon l'époque de la cristallisation s,ur laquelle 
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en aurait porté son attention, et combien est 
éloignée delà réalité l'opinion qui s'est établie; 
<me dans le mélange du muriate de magné
sie et du sulfate de potasse , il se fait un 
échange complet de base. 

Dans l'expérience M , où l'acide sulfurirjue 
se trouve en plus grande proportion , on ob
tient du sulfate de potasse dans les deux pre
mières cristallisations ; mais dans l 'expé
rience N , où l'acide muriatique a plus d'in
fluence par sa proportion,on n'a du sulfate de 
potasse que clans la première cristallisation ; 
la magnésie reste, pour la plus grande partie, 
dans le résidu incristallisable , parce qu'elle 
n'a point de force de cristallisation avec l 'a
cide muriatique , et qu'elle n'en a qu'une 
faible avec l'acide sulfurique : d'autres sels 
d'ailleurs cristallisables sont retenus dans ce 
résidu , qui s'oppose à leur cristallisation. 

La diflérence que l'on observe entre les ré
sultats de ces deux expériences et ceux des 
expériences A , B , C , dans lesquels on a mis 
en action un sel calcaire déliquescent avec le 
sulfate de potasse, correspond exactement 
avec la diflérence de solubilité qui se trouve 
entre le sulfate de chaux et le sulfate de mag
nésie. 

9 . Après m'être servi dans les expériences 
JJ 2 
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précédentes des substances salines, comme 
si elles formaient des combinaisons séparées 
dans un liquide , je vais considérer quelques 
effets qui sont dûs à l'action réciproque que 
dans la réalité toutes exercent lorsqu'elles 
sont mêlées dans cet état. 

Expérience O . On averse peu-à-peu de 
l'eau d'aeétite de plomb dans une dissolution 
de muriate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se 
soit point produit de précipité : le liquide 
qui surnageait le précipité rougissait beau
coup plus le papier bleu, que l'eau d'aeétite 
de plomb ne le faisait. Ce liquide ne préci
pitait ni avec l'acétite de plomb, ni avec le 
muriate de soude ; mais il prenait une cou
leur foncée avec les hydrosulfures, et il don
nait un précipité abondant avec l'acide mu-
riatique et avec l'acide sulfurique:pendantson 
évaporation, il s'est formé un dépôt d'un mu
riate de plomb trés-peu soluble, et il s'est for
mé une croûte qui n'avait pas une apparence 
cristalline, et dont il sera parlé ci-après ; enfin 
l'on a obtenu de beaux cristaux, qui étaient 
un acétite de soude et d'oxide de plomb. En 
dissolvant la croûte saline, il s'est fait un dé-
pôtd'un muriate de plomb avec excès d'oxide, 
analogue à celui qui a été décrit par Vauque-
liu (Annales de chimie, t. X X X I ) . I l a 
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Fallu répéter plusieurs fois la dissolution et 
la cristallisation pour que le dépôt ait cessé 
d'avoir lieu ; alors la croûte saline s'est 
trouvée divisée en deux, substances, en mu
riate de soude et en muriate de plomb. 

Si l'acide muriatique reste engage* dans le 
liquide en concurrence avec l'acide acéteux, 
comme l'un et l'autre acide sont volatils , 
l'excès qui se -trouve peu engagé , et qui peut 
être chassé par l'action de la chaleur , doit 
être composé de deux acides. En effet, ayant 
distillé un mélange semblable au précédent, 
après avoir séparé le dépôt qui s'est d'abord 
formé, le liquide q u i a passé dans le réci
pient contenait de l'acide acéteux et de l'a
cide muriatique ; cette circonstance mérite 
une attention particulière , et sert à expliquer 
plusieurs observations. 

10. Le citoyen Prieur a remarqué qus 
lorsqu'on se servait du plomb pour purifier 
la dissolution d'argent mêlée d'acidp muria
tique , une partie de ce dernier acide passait 
à la distillation; c'est que le muriatede plomb 
est soluble, et même l'est beaucoup par l'ac
tion de l'acide nitrique : le liquide se trouve 
donc composé d'oxidede plomb, d'acide mu
riatique et d'acide nitrique; l'oxide de plomb 
partage son action sur les deux acides, et 

B 3 
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l'un et l'autre sont soumis à l'action de l 'ex-
pansibilité produite par la chaleur. 

Si l'on avait à retenir l'acide suifurique , le 
plomb serait un moyen eflicace , i«. parce 
que le sulfate de plomb est beaucoup moins 
soluble-que le muriate ; 2° . parce que l'acide 
sulfurique a beaucoup moins de volatilité 
que l'acide muriatique. 

Le muriaîe d'argent étant beaucoup plusin-
solubîe que le muriiitc de plomb , l'argent est 
beaucoup plus propre que le plomb à retenir 
l'acide murialiquequise trouve mêlé avec l'a
cide nitrique -7 cependant Velter et Bonjour 
ont observé qu'il passait toujours de l'a
cide muriafique dans la distillation , si l'opé
ration se fiiisait sans les précautions indi
quées par ces savans chimistes. Il faut, pour 
obtenir immédiatement un acide nitrique pur, 
faire l'opération sur un acide qui soit peu 
concentré , pour qu'il ne retienne pas en dis
solution du muriate d'argent, et séparer le 
muriate d'argent qui se précipite, avant que 
de soumettre le liquide à l'action du feu , ou, 
ce qui est préférable , précipiter par la disso
lution d'argent l'acide muriatique du nitrate 
de potasse ; en décomposant ensuite ce ni
trate , on obtient l'acide nitrique entièrement 
privé d'acide miu'ialique. 
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Lorsqu'il est resté du muriate d'argent en 

dissolution, on peut néanmoins obtenir par la 

distillation un acide nitrique bien pur , en sé

parant la première portion qui distille, jus

qu'à ce que l'épreuve fasse voir qu'il n 'y A 
plus d'acide muriatique , parce que , comme 

les chimistes que je viens de citer l'ont ob

servé , l'acide muriatique prend alors la na

ture de l'acide muriatique oxigéné , et se dé

gage dans cet état au commencement de l'o

pération. 

Expérience P . Le sulfate de potasse AYANT 
été traité avec l'acétite de plomb, de la même 

manière que le muriate de potasse, il s'est 

précipité du sulfate de plomb: le liquide ne 

retenait qu'une petite quantité d'oxide de 

plomb; par le progrès de l'évaporation, on 

A obtenu quelques cristaux de sulfate de no

tasse , quoiqu'avant l'évaporation , l'acelite 

de plomb ïie produisît plus de précipité, enfin 

de l'acétite de potasse qui retenait- un peu 

d'oxide de plomb. La décomposition du sul

fate de potasse a été beaucoup plus complète 

que celle du muriate de soude. 

Dansles expériences que je viens de rappor

ter, on voit donc que les décompositions ou 

l'échange des bases suivent également l'ordre 

des solubilités des combinaisons qui peuvent 

JJ 4 
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se former, et que la seule différence qnon 

observe avec la plupart des expériences pré

cédentes , vient de la propriété qu'a l'oxide 

de plomb de former des combinaisons triples, 

qui quelquefois se séparent encore en combi

naisons de différente solubilité , comme il 

arrive au muriate de soude et de plomb. 

Expérience. O . 
. i l . L'expérience suivante confirmera que 

la force de cohésion produit un effet diffé

rent , selon les propriétés du dissolvant. 

Expérience Q. J'ai mêlé une eau de plom-

bate de soude avec l'eau de sulfate de soude; 

il ne s'est fait qu'un léger précipité , quoique 

l'acide sulfurique etl'acide murialique ajouté 

aient produit un précipité abondant : l'expé

rience étant faite avec le muriate de soude , 

le précipité a été beaucoup plus abondant 

qu'avec le sulfate de soude. 

A u premier aperçu, on croirait que ces ef

fets sont contraires aux principes que j'ai 

établis; car le sulfate de plomb est beaucoup 

moins soluble que le muriate de plomb , de 

sorte qu'on devrait s'attendre à obtenir un 

précipité plus abondant dans l'expérience 

faite avec le sulfate de soude, que clans celle 

avec le muriate de soude : c'est que le sulfate 

d e plomb e*.t beaucoup plus soluble dans. la. 
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soude , ainsi que je m'en suis assuré , que le 
muriate de plomb avec exeèsjd'oxkle , tel 
qu'est celui qui se précipite dans les expé
riences précédentes; et la précipitation n'est 
pas un produit direct de laforee de cohésion, 
mais du rapport de la force de cohésion à 
celle du dissolvant. 

12. Les observations que j'ai présentées 
dans ce mémoire se réduisent aux résultats 
suivans : Dans les affinités complexes , ou 
doubles affinités , la force de cohésion, lors
qu'elle est considérable , et qu'elle diffère 
beaucoup par son intensité entre les combi
naisons qui peuvent se former , détermine un 
échange entre les bases, de manière que la 
combinaison la plus insoluble se forme et se 
sépare indépendamment des proportions qui 
n'influent que sur l'état des substances qui 
restent en dissolution. On peut donc prévoir 
alors le résultat d'un mélange de différentes 
substances salines , parla seule considération 
de la solubilité. 

Dans ce cas , la théorie adoptée des affi
nités quiescentes et divellentes , ne trompe 
pas sur le principal résultat, c'est-à-dire sur 
la formation du sel insoluble; mais, comme 
elle n'est pas déduite de faits d'un ordre su-
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périeur, elle exige autant d'expériences que 
de faits particuliers : elle ne se trouve établie 
sur aucune base d'où l'on puisse prévoir le 
jeu des substances qu'on mettra en action ; 
de plus, elle a le désavantage de ne rien in
diquer sur les propriétés que doit présenter 
la partie qui est restée liquide , lorsqu'on lui 
fera subir l'évaporation oul'action d'une nou
velle substance. 

Si un certain rapport dans les résultats 
pouvait laisser de l'incertitude sur la théorie 
dans le cas précédent, il n'en est pas de même 
lorsqu'il y a peu de distance entre la solubi
lité des combinaisons qui peuvent se former; 
alors ce sont les proportions des substances 
qui déterminent la formation des différens 
sels , soit à une première cristallisation . soit 
dans les cristallisations par le moyen des
quelles ces proportions changent, de manière 
que la disposition différente à la cristallisa
tion qui peut exister , conserve son influence 
dans la formation successive des sels. C'est 
ici que l'application de la théorie des affi
nités quiescentes et divellentes peut produire 
beaucoup d'erreurs, en faisant conclure d'un 
commencement du phénomène une suite non 
interrompue, pendant qu'il s'établit une suc-
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cession de combinaisons opposées, selon les 
forces nui agissent au moment où elles se sé
parent. 

La combinaison de la différence de solu
bilité et des proportions qu'on emploie ou 
qui varient aux différentes époques d'une 
opération, peut donc guider seule clans l 'ex
plication de la formation successive de diffé
rons sels qui n'ont pas une grande différence 
de solubilité ; cependant l'action mutuelle des 
substances peut apporter ici quelques diffé
rences dans les résultats annoncés par ces 
considérations. 

Toutes les substances qui sont en dissolu
tion exercent une action mutuelle qui aug
mente leur solubilité ) delà vient qu'il est dif
ficile d'obtenir, par une première cristallisa
tion , chaque sel dans £on état de pureté , à 
moins qu'il ne diffère considérablement des 
autres par sa force de cristallisation ; delà 
viennent les résidus incristallisables qui suc
cèdent aux cristallisations, quand il se trouve, 
dans le liquide, des sels qui ont peu de force 
de cohésion ; mais alors la considération des 
proportions et de la solubilité sert encore à 
prévoir l'existence et la composition du ré
sidu incristallisable. 

Pendant que les substances sont en dissolu-
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TION, l'action qu'elles exercent RÉCIPROQUE
ment l'ait qu'un acide peut être facilement 
chassé d'une combinaison , quoique-, selon 
les idées reçues, il ait dû prendre la place de 
l'acide qu'on suppose plus faible. 

Quand ou considère l'insolubilité, il ne 
faut point la regarder comme une propriété 
absolue , mais comme une propriété relative 
AU liquide dans lequel se fait une précipita
tion ; ainsi une combinaison insoluble dans 
l'eau , peut perdre cette propriété , lorsque 
l'eau tiendra de l'alcali en dissolution. 

Dans toutes les expériences que j'ai dé
crites , et dans plusieurs autres que j'ai cru 
inutile de rapporter , je n'ai point aperçu de 
changement de saturation, ni après le mé
lange des sels neutres, ni après la séparation 
des précipités ou des cristallisations qui ont 
eu lieu, si ce n'est dans les expériences P, Q , 
faites avec une substance métallique. Cet 
état permanent de neutralisation, après les 
échanges de base qui se sont faits , paraîtrait 
annnoncer que les acides ont des rapports 
constans de quantité, dans les sels neutres 
QU'ils forment, avec différentes bases alca
line ou terreuses; de sorte que si l'acide sul-
furique se trouve , par exemple , en plus 
grande proportion dans le sulfate* de potasse 
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que dans le sulfate de chaux, l'acide muria. 

tique avec lequel il fera un échange de base 

se trouvera dans le même rapport de quantité 

dans le muriate de chaux et dans le muriate 

tle potasse : ce qui ne serait point d'accord 

avec les proportions que les chimistes ont 

souvent attribuées aux parties constituantes 

des difFérens sels non métalliques. Guyton a 

déjà fait sur cet objet plusieurs réflexions 

aussi justes qu'importantes , et il cite des ob

servations de Racheter dont je ne connais 

pas encore l'ouvrage. ( slnn. de chimie, 
t. X X V , p. 292. _) • 
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R A P P O R T 

Fait à la classe des science?, physiques et 

mathématiques de l'institut, par les cit. 
Guy/on et Vauquelïn', sur un mémoire 
du cit. Thenard, ayant pour titre: O b 

servations sur la combimiison de l'acide 

tartareux, avec les hases salifiables et 
les propriétés des sels qui en résultent. 

l i ' Q N savait depuis long-tems que l'acide 

tartareux avait beaucoup de tendance à for

mer des combinaisons triples , le sel d e sei-

gnette , le tartre martial, l'émétique et plu

sieurs sels de ce genre, en usage en médecine., 

en sont des exemples ; mais le citoyen The-

n c i r d a beaucoup multiplié le nombre de ces 

combinaisons qui étaient inconnus jusqu'ici. 

Sels triples , alcalins et terreux. 

C'est en mêlant des dissolutions de chaux, 

de baryte et de strontiane avec une dissolu

tion de tartrile acidulé de potasse , qu'il a été 

conduit à ces découvertes. Il remarque que 

les premières portions de l'une ou de l'autre 

des terres citées, ne produisaient point de 
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précipité dans la solution dutartrite de po
tasse, et qu'il n'arrivait de changement dans 
la liqueur qu'au moment où l'excès d'acide 
de la crème de tartre approchait du lerme'de. 
la saturation, et si l'on n'outrepassait pas ce 
point, il se formait sur les parois du vase des 
cristaux transparens dans lesquels l'analyse 
lui a démontré la présence de l'acide tarta-
reux, de la potasse , et de la terre employée. 

Cette première observation lui fit présumer 
que l'acide tartareux pourrait être suscep
tible de beaucoup d'autres combinaisons de 
celte espèce, et les expériences dont nous al
lons rendrecompte en furent les conséquences. 

i°. Il se forme une union entre le tartrite 
de potasse et celui de chaux , d'où résulte un 
sel à double base soluble dans l'eau, ce qui 
explique pourquoi il ne se produit point de 
précipité par le mélange de l'eau de chaux 
dans le tartrite de potasse , à moins qu'on 
n'en porte la quantité au-delà de celle qui est 
nécessaire à la formation du sel triple. 

On peut obtenir ce sel sous forme cristal
line , si au moment où la précipitation com
mence à se manifester, on abandonne la li
queur à elle-même ; quelque tems après elle 
s'éclaircit et dépose à la surface du verre des 
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cristaux dont le citoyen Thenard n'a pu, déter
miner la figure. 

20. Des combinaisons analogues ont lieu 
entre le tartrite de potasse, la baryte et la 
strontiane prises chacune séparément ; cela 
se démontre par la limpidité que conserve la 
liqueur tant que la masse des terres ajoutées 
ne passent pas certaines limites. Or , dit l'au
teur , ce phénomène ne peut avoir lieu que 
par l'eiiet d'une combinaison triple, puisque 
l'union simple et neutre de l'acide tartareux 
avec l'une ou l'autre de ces terres se préci
pite aussitôt qu'elle se forme. 

3°. Le tartrite de magnésie a aussi une cer
taine affinité avec le tartrite de potasse , en 
vertu de laquelle ils contractent une union in
time ; le sel qui en provient ne cristallise 
point, il attire l'humidité de l'air et devient 
visqueux par la chaleur. La potasse en sépare 
la magnésie, ce qui prouve contre l'opinion 
de Bergman que cet alcali a une attraction 
plus forte pour l'acide tartareux que la ma
gnésie. On le prépare plus aisément en faisant 
chauffer de la magnésie récemment préci
pitée de sa dissolution par un alcali caustique 
et encore humide , avec uue dissolution de 
crème de tartre. 

Il 
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4°. Il résulte de l'union de l'alumine avec 

le tartrite acidulé de potasse, une substance 

saline incrisfallisable, et qui n'est point pré

cipitée par les alcalis, soit purs, soit corbo-

natés. Pour connaître la cause de cet effet 

singulier, le citoyen Thenard, combina au 

moyeu d'une chaleur douce , de l'alumine 

gélatineuse à du tartrite de potasse, et quoi

qu'une assez grande quantité de cette terre 

fut dissoute , cependant nulle trace de po

tasse ne fut séparée. 

Cette expérience donna la raison pour la

quelle la potasse n'occasionne point de dépôt 

dans le tartrite d'alumine potassé ; c'est que 

dans ce cas le sel végétal qui se forme, retient 

en dissolution l'alumine séparée de l'acide 

târtareux. 

Le sel de saignelte lui a présenté les mêmes 

propriétés. 

5°. Il fait aussi mention du tartrite de po

tasse ammonicôl, lequel cristallise en beaux 

cristaux transparens , decomposables à l'air 

avec le tems ; ce sel é.ait déjà connu. 

Des tartrltes acidulés alcalins , terreux et 

métalliques. 

Le citoyen Thenard fait voir dans cette 

section que les tarlrites de soude, de magné-

Tomc XKXVUL C 
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sie et de cuivre , s'unissent à une surabon

dance de leur acide , et donnent par-là nais

sance à des sels acidules moins solubles que 

les tartrites neutres; cette propriété avait déjà 

été observée dans les tartrites de potasse , de 

soude et d'ammoniaque. 

Si l'on verse clans une dissolution de tartrite 

de cuivre , qui esttrès-soluble et difficilement 

cristallisable, une quantité convenable d'a

cide tartareux pur, il s'opère une nouvelle 

combinaison peu soluble et dont la presque 

totalité se précipite sous la forme d'une 

poudre d'un blanc bleuâtre , que la soude, 

la potasse , le carbonate de potasse dissolvent 

complettement, sans qu'il y ait séparation de 

cuivre. 

L'eau de laquelle le tartrite acidule du 

cuivre a été précipité, ne devenait pas bleu 

par l'ammoniaque, ce qui prouve qu'il n'y 

reste plus de ce sel , et que conséquemment 

il est peu soluble. 

Ordre des attractions des substances ter
reuses et alcalines, relativement à l'a
cide tartareux. 

Après avoir composé les sels triples dont 

nous venons de parler, et en avoir exposé les 

propriétés principales, le citoyen Tlienard 
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détermine par des expériences comparatives, 

les dégrés d'affinité qu'ont pour l'acide tar

tareux , les acalis et les terres ; l'on doit , 

suivant lui, placer la chaux au premier rang, 

la baryte au second, et les autres dans l'ordre 

qui suit, lastrontianne , la potasse , la soude, 

l'ammoniaque, la magnésie et l'alumine. 

Tartrites alcalins métalliques. 

Le citoyen Thénard passe ensuite à l 'exa-

rnendes tartrites alcalins métalliques , parmi 

lesquels il distinge principalement ceux de 

manganèse, de zinc, d'étain , de cuivre, de 

plomb, de mercure et d'argent. Pour les pré

parer il a employé différentes méthodes sui

vant la nature du métal auquel il avait af

faire ; ceux qui ont la propriété de décom

poser l'eau peuvent être employés à l'état 

métallique , les autres à l'état d'oxide , quel

ques-uns en dissolution dans les acides. 

Le zinc et le fer sont dans la i e T e . classe ; 

le cuivre , l'étain et le plomb dans la 2 e ; le 

mercure et l'argent dans la 3°. 

Les tartrites alcalins de manganèse, de fer, 

de zinc et d'étain , sont tres-solubles, difficile

ment cristallisables ; leur saveur participe 

plus ou moins de l'oxide métallique qu'ils con

tiennent; aucun d'eux n'est décomposé ou au 

C i 
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moins précipité par les alcalis caustiques, nï 

par les carbonates alcalins ; mais ils sont tous 

décomposés par l'hydrogène sulfuré, l'hydro-

sulfure, et l'acide gallique ; il y a cependant 

une exception pour celui du manganèse , 

par rapport à l'hydrogène sulfuré. 

Le tartrite alcalin de cuivre se distingue 

des autres par sa saveur'sucrée, et la grande 

quantité de métal qu'il contient ; celui du 

plomb n'est pas soluble 3 il n'est pas décom

posé par les alcalis, et ce qu'il y a de re

marquable , c'est qu'il ne l'est pas même par 

les sulfates. 

Les tartrites de potasse et d'argent, de po

tasse et de mercure , sortent de la règle géné

rale; ils sont décomposés par les alcalis , les 

carbonates alcalins, l'hydrogène sulfuré , les 

hydrosulfures , les sulfates et les muriates. 

Quoique l'émétique ou tartrite de potasse 

antimonié, ait été depuis long-tems l'objet des 

recherches de beaucoup de chimistes , et 

qu'on lui ait reconnu une foule de propriétés 

intéressantes, le citoyen Thénard , guidé par 

de nouvelles idées, y a encore trouvé quel

ques choses de plus, H a fait voir, par exem

ple , qu'une dissolution de ce sjd, qui est dé

composé et précipité par les alcalis et les 

carbonates, cessait de l'être si on la mêlait à 
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une quantité suffisante de tartitre de potasse , 
parce que ce sel retient l'oxide d'antimoine 
en dissolution. 

Il entrait aussi dans le plan de ce chimiste 
de soumettre l'émétiquc ,à une analyse plus-
exacte que celles qu'on en avait faites jus j 

qu'ici ; et cette analyse a exigé celle de plu
sieurs autres sels , et particulièrement du ni
trate de potasse ou salpêtre dont la propor
tion des élémens intéressent essentiellement 
plusieurs arts. 

Pour parvenir à ce but, il a exposé cent 
parties d'émétique cristallisé et transparent, 
à une chaleur douce , pour en chasser seule
ment l'eau de cristallisation; il fut réduit par 
cette opération à 92 parties ; après avoir dis
sout ces 92 parties dansl'eau,illesprécipiiapar 
l'hydrogène sulfuré, qui lui fournit 5o parties 
de soufre doré dans lesquelles il y a, suivant 
des expériences qu'il avait faites antérieure
ment, 38 d'oxide d'antimoine, tel qu'il exist e 
dans I'émétique. Pour connaître ensuite la 
quantitéi d'acide tartareux , il mêla jusqu'à 
surabondance, de l'acélite de plomb dans la 
liqueur séparée du soufre doré , et il obtint 
100 parties de tartrite de plomb qui contien
nent , d'après son analyse, 66 d'oxide. de 
plomb , et 34 d'acide tartareux. 

C 3 
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Ayant trouvé par ces moyens simples, leg 
rapports où sont entr'eux dans l'émélique, 
l 'eau, l'acide tartareux, et l'oxide d'anti
moine , il ne restait plus au citoyen Thénard 
qu'à déterminer celui de la potasse , qu'il lui 
aurait été facile d'obtenir par la soustrac
tion des quantités déjà connues de la somme 
totale employée ; mais il a mieux aimé avoir 
recours à l'expérience, et vérifier par-là ses 
premières opérations. Il a donc pris 100 nou
velles parties d'cmétique ; il les a calcinées 
dans un creuset jusqu'à ce que l'acide tarta
reux ait été décomposé, et il a ensuite traité 
le résidu avec l'acide nitrique faible. Il a pré
féré cet acide à tous les autres, parce qu'il ne 
dissout point l'oxide d'an*imoine ; et par l'é-
vaporation , la lessive lui a fourni 3o parties 
de nitrate de potasse. Il aurait pu déduire la 
quantité de potasse contenue dans ces 3o par
ties de nitre , d'après les analyses qu'en ont 

" donné plusieurs chimistes ; mais les résultats 
de ces analyses étant très-différens , il ne sa
vait à laquelle s'en rapporter; alors ¿1 a pris 
le parti dû recommencer lui-même ce tra
vail ; et il a trouvé que ce sel était formé de 
53 de potasse , et de 4 7 d'acide nitrique ; d'a
près cela les 3o parties de nitre contiennent 
16 parties de potasse; d'où l'on peut établie 
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les proportions suivantes, pour cent parties 
d'émé tique. 

Savoir, antimoine.. . . . . 38 
Acide tartareux 34 
Potasse 16 
Eau 8 

Perte. . 4 

Le tartrite acidulé de potasse étant formé, 
selon l'analyse qu'en a faite aussi le citoyen 
Thénard, de 57 d'acide tartareux , de 33 de 
potasse et de 7 d'eau; et l'acide tartareux se 
partageant, dans la fabrication de l'émétique, 
entre la potasse ctl 'oxide d'anLimoine, l'on 
en peut conclure, qu'il y a dans 100 parties 
d'émétique, 34 parties de tartrite de potasse, 
£4 de tartrite d'antimoine et 8 d'eau; puisque 
100 parties de tartrite de potasse neutre con
tiennent 48 parties d'acide 43 de potasse et 
7 d'eau. 

Le citoyen Thénard ayant obtenu par l'a
nalyse ¿7 d'acide tartareux, 33 de potassey 

et 7 d'eau , du tartrite acidulé de potasse ; et 
ayant comparé les rapports des tartrites do 
potasse et d'antimoine qui constituent l'émé
tique ; il a trouvé qu'il y a dans la crème de 
tartre plus de .tartrite de potasse, qu'il n'en 

C 4 
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faut pour saturer le tartrite d'antimoine; 
que cet excès de sel reste dans les eaux mè
res de l'émétique, et que pour o1 tenir ce 
dernier à l'état de pureté, il ne faut recueillir 
que les cristaux provenant des premières 
evaporations. 

C O N C L U S I O N . 

Les expériences contenues dans le mémoire 
dont les commissaires ont rendu compte, 
sont nombreuses , intéressantes, et failes , à 
ce qu'il leur a paru, avec toute l'exactitude 
que les moyens chimiques peuvent le per
mettre; elles prouvent que la plupart des tar
trites peuventse combinerentr'eux, et former 
des sels triples qui ont des propriétés particu
lières : il y en a , en effet, qui ont pour base 
deux alcalis, d'autres un alcali et une terre , 
d'autres un alcali et un métal, d'autres enfin 
une terre et un métal. Ce qu'il y a de remar
quable , c'est que la plupart de ces bases qui 
sont séparées par les alcalis de leurs combi
naisons simples, avec l'acide tartareux , ne 
le sont plus lorsqu'elles y sont à l'état de sel 
triple. Outre ces faits intéressans, ce mémoire 
contient encore plusieurs analyses très-bien 
faites, de substances dont il importait à plu-1 
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sieurs arts et à la médecine, de connaître 
exactement les proportions. 

En conséquence, les commissaires pensent 
que la classe doit en ordonner l'impression 
dans les volumes dessavans étrangers, et que 
le citoyen Thenard rendrait un grand ser
vice h la chimie, en continuant de s'occuper 
sur le même plan, des combinaisons com
plexes dont sont succeptibles les différens 
corps naturels ; cet objet important ayant été 
jusqu'ici trop néglige parles chimistes. 
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E X T R A I T 

D'un mémoire du citoyen LEHOT , sur le 

galvanisme j lu à l'institut le 26 fri

maire an 9 . 

M . V O L T A suppose dans son ingénieuse 

théorie, que l'hétérogénéité des parties de la 

chaîne donne naissance à un courant de fluide 

électrique ; mais l'existence de ce courant et 

les- circonstances qui l'acconu^ignent sont si 

peu connues, que ni lui ni aucun autre phy

sicien n'ont pu en assigner la direction. A u 

surplus on ne doit pas en être étonné , si l'on 

fait attention qu'entre deux corps élcctrisés 

l'un positivement l'autre négativement, on 

ignore encore lequel est véritablement chargé, 

ou dépouillé de fluide électrique. 

L'objet de ce mémoire est particulièrement 

de démontrer, non - seuleument la circula

tion d'un fluide très-subtil dans la chaîne gal

vanique, mais encore que dans l'application 

des différentes chaînes aux arcs animaux , jl 

existe des signes non équivoques de la direc

tion du mouvement de ce fluide ; qu'à l'aide 

de quelques règles générales, on peut déter-
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miner à priori, dans un grand nombre de 

chaînes différentes , la direction du courant ; 

que réciproquement, étant donnée cette di

rection et la nature des parties de la chaîne, 

il est possible, du moins dans certains cas , 

de déterminer leur position respective; qu'on 

peut encore par l'interposition de nouveaux 

corps dans la chaîne , ou par le changement 

de disposition des parties qui la composent, 

diriger, soit dans un sens soit dans un autre, 

le iluide galvanique , ou même le réduire au 

repos. 

La connaissance de ces phénomènes te

nait à celle d'un fait qui avait entièrement 

échappé aux physiciens et aux physiolo

gistes, c'est que le fluide galvanique s'accu

mule au passage des organes aux armatures. 

C'est encore à l'aide du même fait qu'on 

peut distinguer la nature des métaux, à plu

sieurs mètres de distance, par la seule in

fluence galvanique. 

Première expérience. Si l'on prend dans 

l'une de ses mains une cuisse de grenouille 

fraîchement préparée , et qu'on mette le nerf 

en contact avec une lame de zinc dont l'ex

trémité plonge dans du mercure, au moment 

de l'immersion des doigts de l'autre main 
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dans ce fluide, la cuisse éprouve de fortes 
contractions. 

On obtient absolument les mêmes résultats, 
toutes les fois qu'on emploie pour armature 
des doigts , une des substances suivantes : 
Zinc , plomb , étain ., mercure , bismuth , 
.cuivre , argent, plombagine ; et pour arma
ture du nerf, une de celles qui la précèdent 
dans cette série. Quant au soin d'humecter 
les doigts , il est absolument indispensable ; 
c'est pourquoi dorénavant, lorsqu'une des 
extrémités de l'arc sera terminée par les 
doigts , je supposerai qu'ils sont toujours hu
mectes. 

Deuxième expérience. Si au contraire on 
met le nerf en contact avec le mercure , et 
qu'on touche ee métal avec un morceau de 
zinc que l'on tient dans la main mouillée , il 
ne se manifeste point de contractions, ou que 
de très-légères , si la susceptibilité n'est pas 
affaiblie. Mais en séparant le nerf du mer
cure , ou en généra], en détruisant la chaîne 
en quelque point que ce soit, les mouvcmens 
musculaires ont lieu. 

On obtient absolument les mêmes résultats, 
toutes les fois qu'on emploie pour armature 
des doigts, un métal de la série indiquée dans 
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( i ) C e s expériences qui réussissent parfaitement avec 

le m e r c u r e , exigent de grandes précaut ions pour d o n 

ner des résultats contants avec les autres mé taux . I S o n -

seulemenl il est nécessaire que la susceptibilité soit affai

b l i e , et qu'il n ' y ait point de communica t ion entre 

l 'armature du nerf et le musc le ; mais encore il faut 

empêcher l 'espèce de m o u v e m e n t d'ossillalion que c o m 

munique nécessairement aux parties de la chaîne, la 

main qu i établit le contact : pour cela on peut e m 

ployer l ' instrument que j 'ai décr i t dans m o n mémoire 

où quelques moyens analogues. 

la première expérience, et pour armature du 

nerf un de ceux qui le suivent dans cette 

même série. Ainsi si on arme le nerf de 

plomb et les doigts de zinc, mettant ces deux 

métaux en contact, il n'y a aucune contrac

tion : mais en détruisant la chaîne en quelque 

point que ce soit, les contractions se mani

festent. A u contraire , si laissant le nerf 

armé de plomb, on arme les doigts d'argent, 

lorsqu'on forme lachaîne, les convulsions gal

vaniques ont lieu, ( i ) 

• Troisième expérience. Si l'on place une 

plaque de zinc sur la langue, et qu'on touche 

cette plaque métallique avec une pièce d'ar

gent qu'on tient avec les doigts humectés , à 

l'instant même il se manifeste une saveur par

ticulière. 
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Les mêmes phénomènes ont lieu toutes les 

fois qu'on emploie pour armature de la 

langue , un métal de ceux indiqués dans la 

première expérience, et un de ceux qui le 

suivent, pour armature des doigts ; mais si la 

chaîne étant formée on la détruit, il ne se 

manifeste aucune saveur. 

Quatrième expérience. Si l'on place une 

pièce d'argent sur la langue, et qu'on prenne 

dans ses doigts humectés, une plaque de zinc, 

lorsqu'on fera toucher cette dernière à la 

pièce d'argent, on n'éprouvera aucune sen

sation , ou du moins une très-légère. Mais 

lorsqu'on séparera l'argent de la langue, le 

laissant en contact avec le zinc , ou en géné

ral toutes les fois qu'on détruira la chaîne 

en un point quelconque, on éprouvera la sa

veur j mais elle sera un peu plus faible que 

dans l'expérience précédente, et elle#e pro

pagera plus lentement. 

On obtient absolument les mêmes résultats 

toutes les fois qu'on emploie un métal de 

ceux indiqués dans la première expérience 

pour armature de la langue; et un de ceux 

qui le précèdent dans cette liste, pour arma

ture des doigts. Ains i , armant la langue de 

plomb et les doigts de zinc, et mettant ces 

deux métaux en contact, ou n'éprouve point 
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de saveur ; mais en détruisant la chaîne en 

quelque point que ce soit, la saveur se mani

feste. A u contraire , si laissant la langue ar

mée de plomb on arme les doigts d'argent, 

en formant la chaîne on éprouvera à l'instant 

la sensation. 

Cinquième expérience. Si l'on place la 

cuisse d'une grenouille sur une plaque d'ar

gent , et le nerf sur une plaque de zinc ou de 

plomb ; au moment où l'on mettra les arma

tures en contact, il se manifestera de fortes 

contractions. Il en est de même toutes les fois 

que l'armature du nerf, étant un métal pris 

dans ceux indiqués dans la première expé

rience ; celle du muscle est un de ceux qui 

le suivent dans cette série. 

Sixième expérience. Si l'on arme le 

muscle de zinc et le nerf d'argent, les con

tractions ne se manifestent qu'au moment où 

l'on détruit la chaîne. Cependant pour que 

cette expérience donne des résultats constans, 

ilfaut satisfaire aux conditions énoncéesdans 

la note page 4 5 , en substituant à l'argent 

des plaques de cuivre , de bismuth , de fer , 

de plomb , on obtient les mêmes effets. 

Dans les i r e . , 3 e . et S', expériences, où les 

phénomènes se manifestent au moment où 

l'on forme le cercle galvanique, le fluide 
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c o n t e n u d a n s les p a r t i e s de l a c h a î n e , se 

m e t e n m o u v e m e n t e t p é n è t r e i m m é d i a t e 

m e n t l a l a n g u e o u ï e s n e r f s . En r e n v e r s a n t l a 

c h a î n e , l e c o u r a n t d o i t a v o i r u n e d i r e c t i o n 

c o n t r a i r e , c ' es t auss i c e q u i a l i e u ; c a r les 

p h é n o m è n e s q u e p r é s e n t e n t les 2 , 4 e t 6°. 

e x p é r i e n c e s , c ' e s t - à -d i r e ce l l e s o ù l ' i n f l uence 

g a l v a n i q u e ne se m a n i f e s t e q u ' a u m o m e n t o ù 

l'on d é t r u i t l a c h a î n e , sont dus à u n e p o r t i o n 

d e f lu ide a c c u m u l é d a n s l a l a n g u e o ù les 

ne r f s , a u x po in t s de c o n t a c t s de c e s o r g a n e s 

e t de l eurs a r m a t u r e s . Or , p o u r q u e le f lu ide 

so i t a c c u m u l é a i n s i , i l f a u t qu ' i l a i t p é n é t r é 

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

o u des d o i g t s à l a l a n g u e . On v o i t q u e l ' a c 

c u m u l a t i o n d u f lu ide est un c a r a c t è r e c e r t a i n 

de l a d i r e c t i o n d u c o u r a n t , e t à l ' a i d e d u q u e l 

o n peu t d a n s tous les c a s l a d é t e r m i n e r . 

D ' a p r è s les e x p é r i e n c e s q u e je v i e n s de 

d é t a i l l e r , et les f a i t s dé jà c o n n u s sur le g a l v a -

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

p r i n c i p e s s u i v a n s . 

i ° . Toutes les s u b s t a n c e s e x c i t a t r i c e s c o n 

t i e n n e n t d u fluide g a l v a n i q u e ; m a i s les s u b s 

t a n c e s h u m i d e s e t les o r g a n e s a n i m a u x en 

C o n t i e n n e n t f o r t p e u , e t on t u n e c a p a c i t é 

t r è s - p e t i t e p o u r c e fluide c o m p a r a t i v e m e n t 

aux s u b s t a n c e s m é t a l l i q u e s . 

2°. Lorsqu'on 
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2°. Lorsqu'on met en contact deux subs

tances excitatrices, il se forme une nouvelle 

répartition du fluide galvanique ; celle qui 

se trouve avoir moins de capacité, perd uue 

portion de son fluide, et l'autre s'en empare. 

Les substances métalliques et charbonneuses 

sont tellement disposées dans l'ordre suivant; 

zinc,plomb, étain, mercure, bismuth,cuivre 

rouge, argent,-plombagine, que l'une quel

conque mise en contact avec une de celles 

qui la suivent, s'empare d'une portion du 

fluide de celte dernière; et mise en contact 

avec l'une de celles qui la précèdent, perd 

une portion de son fluide. 

3°. Lorsque le fluide galvanique pénètre la 

langue, en se dirigeant de l'extrémité vers la 

racine, il y cause une saveur particulière plus 

ou moins forte , sefon la plus ou moins grande 

quantité de fluide et la susceptibilité de l'or

gane. Mais lorsque sa direction est telle qu'il 

tend à sortir de l'arc animal par la langue, il 

fait éprouver unesaveur beaucoup plusfaible 

et qui diffère d'autant plus de la première, 

que la quantité de fluide mise en mouvement 

est moindre, ensorte que lorsqu'elle est très-

petite, cette saveur est insensible. Hlais le 

fluide ne sortant qu'avee difficulté de la lan

gue , s'accumule en partie dans cet organe , 

Tome XXXVIII. D 
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et lorsque la cause qui a fait naître cette ac
cumulation cesse, alors le fluide retournant 
vers la racine, y cause la saveur galvanique. 

4°. Lorsque le fluide galvanique propagé 
par les nerfs, pénètre la substance muscu
laire, d'organes séparés depuis peu d'animaux 
vivans, il y cause des contractions. La sus
ceptibilité étant exaltée, si le fluide propre 
de l'organe, par quelque cause que ce soit, se 
repartit inégalement, et s'accumule en quel
ques points, il peut en résulter des mouvemens 
musculaires.Mais si la susceptibilité est affai-
blie , les contractions ne peuvent plus avoir 
lieu, que par le secours de fluide étranger à 
l'organe. 

A u premier degré d'affaiblissement de la 
susceptibilité des organes, les contractions se 
manifestent quelque soit la direction du 
mouvement du fluide qui les pénètre. Si la 
susceptibilité est plus affaiblie , la direction 
du courant n'est plus indifférente. Lorsque le 
fluide est dirigé de manière à passer des ra
mifications n e r v e u s e s a u x nerfs, les c o n t r a c 

tions sont beaucoup plus faibles q u e lorsqu'il 
a l a direction contraire ; et dans le pi%mier 
cas une portion du fluide s'accumule au point 
p a r lequel il tend à Sor t i r du nerf. Cette a c ' 

cumulalion et cette différence d'efficacité du 
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courant, qui pénètre l'organe dans un sens 
ou dans un autre , sont d'autant plus grandes 
que la susceptibilité est moindre, et la quan
tité de fluide mise en mouvement, plus petite. 
Ainsi la susceptibilité étant très - affaiblie, 
quoiqu'il y ait des contractions lorsque le 
fluide pénètre les organes , dans la direction 
du nerf au muscle, elles sont nulles lorsqu'il 
les pénètre dans la direction contraire, et 
dans ce cas il s'accumule presqu'entièrement 
dans l'organe. La cause qui a fait naître cette 
accumulation cessant, le fluide retourne sur 
lui-même, et alors pénétrant les organes dans 
la direction la plus favorable, y cause des 
mouvemens musculaires. 

5°. Si l'on établit une communication entre 
deux points d'un organe animal, à l'aide 
d'une chaîne composée de différentes subs
tances , et disposée tellement qu'elle ne soit 
pas simétrique , quant à la nature des parties 
qui la composent, le fluide inégalement sol
licité de part et d'autre, se met en mouve
ment, et forme un courant, dirigé du côté da 
la force prépondérante. 

6°. Si l'on renverse toutes les parties de la 
chaîne qui établit la communication entre 
deux points d'un système d'organes nerveux 
ou musculaires, on donne naissance à un 

D 2 
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courant dirigé en sens contraire du pre

mier. 

7°. Lorsque la chaîne est simétrique, quant 

à la nature des parties qui la composent., le 

fluide également sollicité de part et d'autre 

ne prend aucun mouvement. 

8°. Quand on détruit une chaîne qui par 

sa nature met le fluide galvanique en mouve

ment , c'est-à-dire qu'on y interpose un corps 

isolant, le fluide accumulé dans l'organe par 

la formation de cette chaîne, retourne sur 

lui-même , et il se forme un courant en sens 

contraire du premier. Ce courant est d'autant 

plus fort jusqu'à Un certain point, que la 

chaînera duré plus long-tems : mais dans tous 

les cas ce second courant est infiniment plus 

faible que le premier. 

Ces principes qui forment la base de la 

théorie du galvanisme, sont encore confirmés 

par les expériences suivantes : 

Septième expérience. Si l'on prend une 

cuisse de grenouille dans l'une de ses mains, 

qu'on arme le nerf avec du zinc et la langue 

avec de l'argent, au moment du contact dé 

ces deux métaux la cuisse se contractera , et 

l'on n'éprouvera point de saveur, ou du moins 

elle sera très-légère : mais en détruisant la 

chaîne, o n éprouvera une saveur assez forte 
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et la cuisse ne se contractera pas. Si au con

traire on arme la langue de zinc, et le nerf 

d'argent, au moment du contact, la saveur se 

manifestera, et la cuisse, si l'incitabilité est 

affaiblie , restera dans une immobilité par-* 

faite. 

En détruisant la chaîne, les mouvemens 

musculaires reparaîtront, sans que la saveur 

se manifeste : ce qui doit être , car au mo

ment où l'on forme la chaîne , le courant se 

dirige de l'argent au zinc , pénètre immédia

tement le nerf, et cause des contractions dans 

le muscle, traverse le corps de celui qui fait 

l'expérience, s'accumule dans sa langue, sans 

lui faire éprouver de sensation." Lorsqu'on 

détruitla chaîne, le fluide accumulé retourne 

sur lui-même j et l'on éprouve la saveur. Si 

on arme la langue de zinc et le nerf d'ar

gent , le courant étant dirigé en sens con

traire , les phénomènes opposés ont lieu. 

Huitième expérience. Si deux personnes 

qui se tiennent par la main , arment l'une sa 

langue avec . du zinc , l'autre avec de 

l'argent, lorsqu'elles mettent les deux métaux 

en contact, celle qui à la langue armée de 

zinc éprouve la saveur , et l'autre ne l'éprouve 

pas. Si ensuite elles séparent le zinc de l'ar

gent, celle qui a éprouvé la saveur en for-

D a 
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mantla chaîne , ne l'éprouve plus en la dé

truisant ; mais elle se manifeste dans la lan

gue de l'autre. 

Neuvième expérience. Enfin l'on peut 

terminer l'arc animal par deux nerfs. Ainsi 

en plaçant deux cuisses de grenouille sur une 

lame de verre, et établissant communication 

entre leurmusculc à l'aide d'une lame métal

lique , et armant les nerfs l'un de zinc et 

l'autre d'argent, à l'instant où l'on établit la 

communication entre ces deux armatures , à 

l'aide d'une lame de zinc ou d'argent, la 

cuisse armée de zinc se contracte, et l'autre 

l'incitabilité étant affaiblie, ne se contracte 

pas. Mais ên détruisant la chaîne , les mou-

vemens musculaires ont lieu dans cette der

nière , tandis que l'autre reste immobile. 

Dixième -expérience. Tout étant disposé 

comme dans la 2 E . expérience , la chaîne 

étant formée, si l'on fait toucher en un point 

le muscle au mercure, sans détruire le con

tact du nerf, ou si l'on établit communica

tion .entre le muscle et le mercure, ou le 

muscle et le zinc , à l'aide d'un communica-

teur métallique , il se manifeste à l'instant 

des mouvemens musculaires. Ces phéno

mènes sont dus au fluide accumulé au point 

de contact du nerf de son armature, qui 
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rentre dans le muscle et y fait naîlre des 
contractions : car si laissant toujours le 
communicateur toucher au muscle et au 
mercure, ou au muscle et au zinc , on dé
tache le zinc du mercure, il ne se manifeste 
aucune contraction, comme iL y en aurait 
eu si le fluide accumulé par la première 
chaîne, au point du contact du nerf et de son 
armature , y était resté. 

Onzième expérience. Tenant une cuisse 
de grenouille préparée à l'ordinaire dans l'une 
de ses mains, et mettant les nerfs et quelques 
points du muscle, en contact avec le mercure, 
àfinstant où. l'on touche le mercure avec un 
barreau de zinc que l'on tient dans l'autre 
main mouillée, il se manifeste des contrac
tions très-fortes. Cette expérience présente 
donc des phénomènes entièrement opposés À 
ceux que présente la 1". , le fluide au lieu de 
s'accumuler dans le nerf, a sorti par le mus
cle ji et y a causé des contractions. On peut 
arriver à un tel point d'incilabilité, que le 
le double contaftt du nerf et du muscle , dé
truise toutes espèces de contractions, tant erx 
Tormant qu'en détruisant lachaîne. 

Douzième expérience. Si tout étant dis
posé comme dans la 6E. expérience , non-seu-

•lement ont fait toucher le nerf à la pièce 
1) 4 
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d'argent, mais aussi le muscle, le laissant 

cependant toujours en contact avec le zinc , 

lorsqu'ON établit une communication entre le 

zinc et l'argent, il se manifeste des contrac

tions très - fartes. En substituant à la place 

d'argent, du cuivre , de la plombagine , du 

plomb , on obtient précisément les mêmes 

phénomènes. 

Chaîne composée de trois substances mé
talliques. 

Le courant qui se forme dans la chaîne 

composée de trois substances métalliques , 

est toujours dirigé du côté du métal extrême, 

qui dans la liste indiquée page 48, se trouve 

avant le métal placé à l'autre extrémité de 

celte même chaîne. La direction du courant 

ne dépend donc en aucune manière du métal 

qui occupe la place du milieu. 

Chaîne composée desubstancesmétalliques 

et humides. 

Dans une chaîne composés de substances 

métalliques et humides, où il n'y a que deux 

ou trois métaux hétérogènes en contact im-' 

médiat, le courant est dirigé comme il le se

rait, en considérant ces métaux indépendam

MENT du reste de la chaîne. 4 
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Chaîne composée de trois corps de la pre

mière classe, et un de la seconde, arma

tures métalliques homogènes. 

Première expérience. Ayant placé une 

lame de zinc au fond d'un vase rempli d'eau, 

et mis la* langue en contact avec l'extrémité 

d'un barreau d'étain, dont l'autre extrémité 

touche à la lame de zinc; si l'un prend dans 

l'une de ses mains un second barreau du 

même métal et de mémo dimension que le 

précédent; lorsqu'on plonge dans l'eau l'ex

trémité de ce second barreau, on n'éprouve 

aucune saveur. En effet, le courant est di

rigé de manière à passer par les doigts, eu 

traversant le corps de celui qui fait l'expé

rience , pour venir s'accumuler dans la lan

gue. Mais au moment où le plongeant plus 

profondément on touche au zinc , la saveur se 

fait sentir. Ce phénomène qui n'avait point 

été observé, est une- suite naturelle de mes 

principes : car mettant ce second barreau en 

contact avec le zinc , on forme une chaîne si-

métrique qui est telle que le fluid-e doit v 

être en équilibre ; par conséquent la quantité 

de ce fluide qui s'était accumulée dans la dis

position précédente, doit retourner sur elle-

même , et causer la saveur.Détachant le bar-
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reau d'étain de la plaque de zinc, sans le re

tirer de l'eau, on n'éprouve aucune sensa

tion ; puisqu'il se forme un courant dirigé de 

manière à pénétrer les doigts. Si l'on sort de 

l'eau, le barreau d'étain, on éprouve la sa

veur ; le fluide accumulé retournant sur lui-

même. 

Ainsi , rendre une chaîne simétrique ou la 

détruire par l'interposition d'un corps iso

lant , c'est la même chose relativement au 

mouvement du fluide galvanique. 

Il est évident, d'après l'explication que je 

viens de donner, que si au lieu de rendre 

fixe le barreau qui touche ù la langue, et 

mobilie celui qu'on tient à la main , on fait 

l'opération inverse , on éprouvera la saveur 

dans les circonstances contraires ; puisque le 

courant aura dans tous les cas une direction 

opposée. 

Deuxième expérience. Lorsqu'on plonge 

l'extrémité du barreau mobile dans l'eau» 

celui qu'on tient avec la main mouillée étant 

fixe , et eu contact avec la lame de zinc , qui 

est au fond du vase, on éprouve la saveur. 

Le plongeant plus profondément, de manière 

a ce qu'il touche à la lame de zinc , on n'é

prouve aucune sensation. Le détachant de la 

lame de zinc SANS le sortir de l'eau , on 
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éprouve de nouveau la saveur. Enfin , au 

moment où. on le sort de l'eau, le fluide ne se 

fait pas sentir. 

Troisième expérience. Si l'on place deux; 

points delà langue aux deux extrémités des 

deux barreaux d'étain; i ° . à l'instant où le 

barreau mobile touche à l'eau, celui qui est 

fixe étant en contact avec la hune de zinc, 

on éprouve la saveur à l'extrémité du barean 

mobile ; 1". le plongeant plus profondément, 

si on le met en contact avec la lame de zinc , 

on éprouve la saveur au point de contact de 

la langue et de l'autre barreau ; 3°. A u mo

ulent où l'on sépare de la lame de zinc l'un 

ou l'autre barreau, sans cependant le sortir 

de l'eau, on éprouve à l'extrémité, la saveur 

galvanique. Enfin,l'autre étant toujours fixe, 

si l'on sort le mobile de l 'eau, la saveur se 

fait sentir à l'extrémité du premier. 

D'après les principes exposés dans ce mé-

lnoire, il est facile de conclure, qu'en em

ployant pour barreaux un métal pris dans 

la série que j 'ai donnée, et pour communi-

cateur plongé dans l'eau , un des métaux qui 

le suivent ; les phénomènes qui ont lieu dans 

les expériences précédentes , doivent être 

entièrement opposés , c'est-à-dire que dans ' 

la première et 2 B . expérience, les cas où il " 
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y asënsalion, sont ceux où il ne doit pas y 

en avoir i c i , et ceux où il n'y en a pas, sont 

ceux où elle doit se manifester. Dans la troi

sième , que les cas où la saveur se fait sentir 

à l'extrémité du barreau mobile, sont ceux 

où elle doit se faire sentir à l'extrémité du 

f ixe, et réciproquement: car le courant est 

alors toujours dirigé en sens contraire. L 'ex

périence confirme encore ici les résultats de 

la théorie. 

Quatrième expérience. La susceptibilité 

des organes peut être telle , que plaçant les 

nerfs d'une cuisse de grenouille sur une lame 

d'étaiu terminée par une petite cavité rem plie 

d'eau, et les muscles sur une autre lame par

faitement égale; si on met une des extrémités 

d'un arc de zinc en contact avec le fond de 

la cavité pratiquée dans l'amnature du nerf, 

et qu'on fasse plonger l'autre extrémité de 

cet arc dans l'eau de celle de l'armature* du 

muscle , il ne se manifeste point de contrac

tion. En plongeant plus profondement le 

communicateur, en sorte qu'il touche au 

fonddecetle dernière cavité, à l'instant les con

tractions se manifestent dansl'arc animal( i) . 

• 
(J:j E u établissant une communica t i on entre les deux 

lames d'étain , avec une substance méta l l ique , on pro

duit le m ê m e effet. 
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( l ) I l f a u t , pour que ces expér iences réussissent 

cons t ammen t , avoir égard aux oLseivat ions dont il est 

fait mention dans la note page 45 , et part iculièrement à 

celle qui prescrit de n ' employe r cpie des organes dont 

la susceptibilité est affaiblie ; autrement dans les quatre 

cas de ces e x p u ; i s n c e s , il se manifeste des contractions. 

Détachant l'arc de zinc du fond de la cavité 

de l'armature du nerf , sans cependant le 

sortir de l 'eau, l'organe reste immobile. A u 

moment où on le sort de l'eau, le laissant tou

jours en contact par son autre extrémité . les 

contractions se manifestent de nouveau. J'ai 

répété avec succès celle expérience un très-

grand nombre de fois ; cependant dans le 

dernier cas, les contractions sont toujours plus 

foibles que dans le premier, et même quel

quefois nulles ( i ) . 

Cinquième expérience. Si on met l'arc de 

zinc en contact avec l'armature du muscle , 

et qu'on plonge son autre extrémité dans -la 

cavité de l'armature du nerf, la cuisse se 

contracte très-fortement. En enfonçant plus, 

l'arc de zinc , ensorte qu'il touche au fond 

de cette cavité , il ne se manifeste point de 

contractions. En le détachant, on apperçoit 

ordinairement des mouvemens musculaires, 

mais souvent l'organe reste immobile. 
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On obtient absolument les mêmes résultats, 
toutes les fois qu'on emploie un métal plus 
puissant, pour établir une communication 
entre deux armatures homogènes, d'un mé
tal moins puissant. 

Si on emploie des armatures d'un métal 
qui a une plus grande capacité , et pour com-
municatcur un autre qui en a moins; alors 
on obtient des effets parfaitement opposés. 
Les nouvelles expériences qui sont l'objet dé 
ce mémoire conduisent à ce résultat assez 
singulier; qu'on peut distinguer un métal 
d'un autre, sans le voir ni le toucher immé
diatement. En effet, composant une chaîne, 
telle qu'étant fermée par l'un des métaux 
proposés, elle donne naissance à un courant 
dirigé dans un sens , et étant fermée par 
l'autre , à un courant dirigé dans le sens con
traire, il sera facile de les reconnaître. C'est 
ainsi que j'ai souvent distingué un morceau 
de zinc, d'une pièce d'argent, àl'extréniité de 
fils métalliques de quelques mètres de lon
gueur. 

Si l'on unit plusieurs chaînes efficaces par 
des substances humides , et qu'elles soient 
tellement disposées, qu'elles tendent ternies à 
donner la même direction au fluide; ces 
chaînes partielles agissant indépendamment 
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les unes des autres, mettront chacune en 
mouvement, la quantité de fluide qu'elles au
raient mis si elles eussent été seules : donc 
la chaîne totale mettra plus de fluide en mou
vement que chacune des chaînes partielles; 
et elle en mettra d'autant plus, que le nom
bre de ces dernières sera plus considérable. 

Dans une chaîne formée d'arcs métalliques 
semblables, joints par des substances hu
mides et composés de deux métaux, le cou
rant est dirigé du côté de celui des deux, qui 
se trouve avant l'autre dans la liste page 48. 
Si les arcs sont formés par la succession de 
trois métaux, le courant est dirigé comme 
s'il n'y avait dans chacun que les deux mé
taux extrêmes. 

Le célèbre Volta vient de faire connaître 
un appareil fondé sur ces principes , qui 
donne naissance à un courant tellement fort, 
qu'en pénétrant les doigts, il y fait naître des 
contractions. 

Si l'on construit un appareil tel qu'il pro
duise un léger frémissement dans les doigts ; 
qu'on attache à chacune de ses extrémités un 
fil de laiton , et qu'on ferme le cercle en fai-
sont plonger les deux extrémités de ces fils 
dans de l'eau acidulée par l'acide nitrique , 
alors l'extrémité de celui des deux par lequel 
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( i ) Ce phénomène m'avait paru d'abord être (M 

au cuivre propre de ce fil mis à nud; mais je me suis 

assuré que dans celle expérience , une portion de cuivre 

de l'autre fil se dissout, et est ensuite précipitée sur la 

surface de celui qui lient a l'argent : car en substituant à 

ce dernier, un fil de platine, il se couvre également d'une 

couche de cuivre rouge. 

lier e ment 

le fluide , ( d'après la direction indiquée ) 
tend à entrer, après avoir passé par l'eau aci
dulée , se couvre d'une couche de cuivre 
rouge ( i ) , tandis que l'autre fil se dissout. 
L e s autres phénomènes chimiques qui se 
passent aux deux extrémités de ruppaçei^ 
en substituant à l'eau acidulée d'autres subs
tances , conservent également un rapport 
constant avec la direction du courant; en-
sorte que l'ordre des métaux, indiqué par les 
expériences de la saveur et des contractions 
musculaires , se trouve de nouveau con
firmé par les phénomènes chimiques que 
présente l'appareil de Vol ta , formé avec les 
différentes substance métalliques. 

Après avoir développé les lois du mouve
ment du fluide galvanique, il resterait a en 
examiner la nature , et à le comparer au 
fluide électrique: mais plusieurs physiciens 
se sont déjà occupés de cet objet, parlicu-
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Tome XXXVIII. E 

lièrement le professeur Vo l t a , paraît avoir 

prouvé l'identité de ces deux corps, en fai

sant voir qu'il se manifeste de l'électricité 

positive du côté terminé par le zinc , dans la 

chaîne formée de la succession d'arcs com

posés de zinc, cuivre, substance humide, et 

négative du côté terminé par le cuivre. 
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Q U E L Q U E S R E F L E X I O N S 

Sur ta différence des acides acéteux et 

acétique. 

Par le citoyen D A B I T de Nanfes. 

i \ . V A S T que le mémoire du citoyen Ber-

tholet sur les acides acéteux et acétique 

( vulga vinaigre radical ) parût, les chi

mistes s'accordaient assez généralement à 

attribuer la différence qui existe entre ces 

deux acides, à 'une plus grande concentra

tion de la part de l'acide acétique. Mais de

puis la publication de ce travail dans lequel 

ce célèbre chimiste démontre que cette dif

férence est due, non à la plus grande concen

tration de l'acide acétique , mais bien à ce 

qu'il contient mains de phlogistique que l'a

cide acéteux, cette opinion fut presque en

tièrement abandonnée ; les expériences sur 

lesquelles le citoyen Bertholet a appuyé son 

opinion, parurent tellement concluantes, que 

presque tous les savans se sont empressés de 

l'adopter. Les chimistes pneumatiques ex

pliquant cette opinion, dans le langage de 
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l eu r t h é o r i e , on t d i t que l ' a c i d e a c é t i q u e é t a i t 

de l ' ac ide a c é t e u x , c o m b i n é a v e c u n e n o u * 

Velle q u a n t i t é d ' o x i g è n e , p a r c o n s é q u e n t d a n s 

u n é t a t de c o m b i n a i s o n p l u s p a r f a i t e . Telle 

é ta i t l ' op in ion g é n é r a l e m e n t a d o p t é e jusqu 'à 

ces de rn ie r s t e m s . 

Le c i t o y e n Adet , d a n s u n m é m o i r e lu à 

l ' inst i tut n a t i o n a l et i n s é r é d a n s le 27°. vo* 

lurne des a n n a l e s d e c h i m i e , s 'élève c o n t r e 

ce t te o p i n i o n , il p r é t e n d ; 

« i". Q u ' i l n ' e x i s t e p o i n t d ' a c i d e a c é t e u x * 

» 2°. Q n e l ' a c i d e d u v i n a i g r e se p r é s e n t e 

» c o n s t a m m e n t a u d e g r é le p lus é l evé d'oxi-* 

» g é a a t i o n o ù il pu i s se a r r i v e r , e t q u e p a r 

v c o n s é q u e n t il est t ou jou r s d a n s l ' é t a t d ' à * 

» c ide a c é t i q u e . 

« 3°. Q u e l a d i f f é r ence q u i e x i s t e e n t r e l 'a* 

» c ide a c é t i q u e , r e t i r é d e l ' a c é t a t e d e c u i v r e 

» et c e l u i r e t i r é d u v i n a i g r e , d é p e n d d e l a 

» m o i n d r e q u a n t i t é d ' e a u q u e c o n t i e n t le 

i> d e r n i e r . » 

Le c i t o y e n Adet a-t-il e n t i è r e m e n t r e m p l i 

le b u t qu ' i l s 'é ta i t p r o p o s é ? Je n e le p e n s e 

pas : d ' a b o r d l a plus p a r t des e x p é r i e n c e s sur; 

lesquelles r e p o s e l 'Opin ion d u c i t o y e n Ber* 

t h o l e t , n'ont m ê m e p a s é té a t t a q u é e s , et par* 

c o n s é q u e n t r e s t e n t d a n s t o u t e l eu r forcei 

Telles s o n t , i°. l ' o d e u r et l a s a v e u r p i q u a n t s 

E i 
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que conserve cet acide, quoiqu'e'tendu d'as
sez d'eau pour lui donner une pesanteur spé
cifique égale à celle du vinaigre distillé , 
odeur et saveur que ce dernier n'a pas. 

1°. La propriété qu'a l'acide acétique de 
se combiner immédiatement avec le cuivre ; 
l'acide acéteux ne s'y combinant que lors
qu'il est oxidé. 

Ensuite les preuves que ce chimiste apporte 
àl'appui de son opinion, sont bien loin d'être 
aussi concluantes qu'on pourrait le souhai
ter. Le citoyen Adet lui - même convient 
qu'elles laissent encore quelques choses à dé
sirer. 

Je m'étais proposé de présenter quelques 
objections contre l'opinion du citoyen Adet, 
et de démontrer qu'elle ne pouvait pas être 
admise. Déjà même j'avais un travail tout 
prêt pour cet objet ; mais le citoyen Chap-
tal ayant, dans des observations imprimées 
dans le 28 e . volume des annales de chimie, 
rempli cette tâche beaucoup mieux que je ne 
l'aurais pu faire , j 'ai cru devoir supprimer 
la plus grande partie de mon travail ; je l'au
rais même supprimé en entier, si les expé
riences que j'ai faites et les résultats que j'en 
ai obtenus , ne m'avaient conduit à adopter 
une opinion différente de celle du citoyen 
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Chaptal. C'est cette partie de mon travail 
que je me suis décidé' À donner. 

Le citoyen Chaptal, après avoir démontré 
par plusieurs expériences qui me paraissent 
décisives, que la différence qui existe entre 
ces deux acides, n'est point due à une plus 
grande concentration de la part de l'acide 
acétique, finit en concluant par dire : 

<( i ° . Qu'il y a une différence entre l'acide 
» acéteux et l'acide acétique. 

» 2 ° . Que cette différence provient d'une 
» moindre proportion de carbone dans l 'a-
» cide acétique que dans l'acide acéteux. 

» 3°. Que l'acide acéteux ne passe à l'état 
» d'acide acétique que par la décarbonisa-
» tion. 

» 4°. Que la différence qui existe entre cet 
» acide et quelques autres également suscep-
» tiblesdemodifications, pardeschangemena 
» apportés dans les proportions de leurs prin-
» cipes constituans, c'est que dans celui-ci 
» l'oxigène ne paraît susceptible d'addition 
» ni de soustraction, et que le seul carbone 
» éprouve des variations et détermine tous 
» les changemens; tandis que dans les autres 
» acides c'est sur-tout l'oxigène qui varie et 
» occasionne les changemens. 

Je pense comme le citoyen Chaptal, qu'ii 
E 3 
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y a une différence entre les acides acéteux et 
acétique. Je conviens même que ce dernier 
contient moins de carbone que l'acide acé
teux; mais l'acide acéteux ne passe - t - i l À 
l'état d'acide acétique , que par la décarbo
nisation , comme le prétend ce célèbre chi
miste? Je ne le pense pas,; j'espère au con
traire démontrer par plusieurs expériences, 
i° . que la différence qui existe entre ces deux 
acides, est due aux différentes proportions 
d'oxigène ; 2». que cette substance est en plus 
grande quantité dans l'acide acétique, que 
dans l'acide acéteux; 3°. que par une addi
tion d'oxigène à l'acide acéteux, on le fait 
passer à l'état d'acide acétique. 

Le citoyen Adet ayant posé en principe 
que l'acide du vinaigre était dans l'état d'a
cide acétique, dans sa combinaison-avec la 
potasse ; et le citoyen Chaptal n'ayant point 
contesté cette assertion qui donnerait le plus 
grand poids à l'opinion du citoyen Adet, si 
elle se trouvait exacte, j 'ai cru avant tout 
devoir examiner si, comme le prétend le cit. 
A d e t , l'acide acétique que l'on obtient de la 
décomposition de l'acétite de potasse, par le 
moyen de l'acide sulfurique, existait réelle» 
nient dans ce sel; « parce que, dit ce chii 
» miste, or, obtient de l'acide acétique., avant 
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» qu'il se manifeste le moindre atome d'a-

» cide sulfureux ou plutôt s'il n'est point 

dû à un commencement de décomposition de 

ce dernier acide, comme semble le démon

trer l'acide sulfureux que l'on obtient sur la 

fin de l'opération. Pour parvenir à la solution 

de cette question, qui me paraissait de la plus 

grande importance, j'ai pensé qu'il suffirait 

d'employer un acide indécomposable, et qui 

cependant fut susceptible d'acquérir une con

centration à-peu-près égale à celle de l'acide 

sulfurique: l'acide muriatique m'a paru réu

nir toutes les qualités requises. En consé

quence j'ai procédé de la manière suivante. 

Première expérience. Une partie d'acide 

muriatique concentré et deux parties d'acétite 

de potasse mêlées ensemble, mises dans une 

cornue , et distillées dans un appareil conve

nable , jusqu'à ce qu'il ne passât plus rien ; j 'ai 

alors délutél'appareil : l'acide obtenu était en 

tout semblable à du vinaigre distillé et con

centré , seulement il était mêlé d'un peu d'à-, 

cide muriatique. 

Deuxième expérience, parties égales d'a

cide muriatique concentré, d'oxide de man

ganèse en poudre et deux parties d'acétite 

de potasse mêlées ensemble et soumises à la 

distillation, comme dans l'expérience p ré -

E 4 
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cédente , m'ont donné un acide acétique, 

pareil dans toutes ses propriétés physiques 

à celui obtenu par le moyen de l'acide sulfu-

rique , seulement il était mêlé à un peu d'a

cide muriatiquc oxigéné qui se dégage sur 

la fin de l'opération. 

Troisième expérience. De l'acélite de 

potasse mêlé avec le quart de son poids d'a

cide sulfurique distillé au bain de sable, et 

à une chaleur modérée. Il a passé de l'acide 

acétique dès le commencement de l'opéra

tion et avant qu'il se manifestât le moindre 

atome d'acide sulfureux tomme l'avait ob

servé le citoyen Adet ; mais quand le quart 

environ de la liqueur que j'ai obtenue fut 

passé, l'acide sulfureux a commencé à se 

dégager et a continué jusqu'à la fin de l'opé

ration. 

Il résulte bien clairement, je pense, de ces 

expériences , que l'acide du vinaigre n'est 

point dans l'état d'acide acétique dans l'acé-

Aale de potasse , mais bien dans celui d'acide 

acéteux ; et qu'une addition quelconque 

d'oxigène , est indispensable pour convertir 

l'acide acéteux en acide acétique. Ces prin

cipes une fois admis, il ne restera point le 

moindre doute, que Facide sulfurique peut 

perdre une portion de son oxigène, sans pour 
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( r ) Les c i toyens F o u r c r o y et V a n q u e l i n , dans des 

réflexions sur m o n travail sur l 'élher , s 'élèvent contre 

celte opinion , ils disent que ce n'est point sur des s u p 

positions qu'on établit des théories, et que j 'aurais dû. 

Commencer par p rouve r que l 'ac ide sulfurique peut 

perdre une port ion de son ox igène , sans pour cela p a s 

ser à Pélat d 'acide sulfureux. J e sens toute la force el la 

justesse de cette ob jec t ion ; je n'ai nég l igé de prouver 

celle assertion, que parce que j 'a i cru que c'était un prin

cipe reconnu , et que les expériences contenues dans 

mon essai su r l ' é t he r , el cel le décrite dans ces réf lexions, 

ne faisaient que le confirmer ; aussi quoiqu ' i l n'y ait que 

Irès-peu de tems que j'ai reçu le v o l u m e des annales o ù 

se trouvent cons:gnées ces objections , déjà, je me suis 

occupé du m o y e n de les résoudre , et deux expériences 

qco j'ai déjà faites , m e fioHt concevoi r l 'espérance d 'y 

iéus&ir. 

cela passer à l'état d'acide sulfureux , comme 

je l'ai avancé dans mon essai sur la théorie 

del'éther , et que par conséquent, cet acide 

peut être clans un état intermédiaire entre 

l'acide sulfurique et l'acide sulfureux ( 1 ) . 
S'il restait encore quelque cloute qu'une 

addition d'oxigène est indispensable pour 

convertir l'acide acéteux en acide acétique, 

l'expérience suivante ne laisserait, j'espère, 

plus rien à désirer. 

Quatrième expérience. Parties égales de 

vinaigre distillé et concentré par la gelée, et 
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d'oxide de manganèse en poudre mêlées en

semble et distillées jusqu'à siccité, m'ont 

donné les produits suivans : D'abord il a 

passé environ la moitié du vinaigre qui n'avait 

pas éprouvé le moindre changement. Alors 

j'ai changé de récipient, et l'acide que j 'ai 

oblenu avait acquis l'odeur qui caractérise 

l'acide acétique. Une fois prouvé, qu'une ad

dition d'oxigène , est indispensable pour con

venir l'acide acéteux en acide acétique, il 

restait à examiner comment I'oxigène opère 

ce changement 3 si c'est en lui enlevant une 

portion de son carbone , comme le prétend 

le citoyen Chaptal, ou plutôt si ce n'est pas 

en se combinant avecfui, comme je le pense, 

et comme le prouvera l'expérience suivante : 

J'ai réitéré la deuxième expérience dans 

un appareil au mercure, pour pouvoir re

cueillir le gaz acide carbonique qui aurait 

dû s'en dégager, si l'acide acéteux ne passe 

a l'état d'acide acétique qu'en perdant une 

portion de son carbone qui, dans cette 

opération, aurait dû se combiner avec I'oxi

gène de l'acide de manganèse. L'opération 

terminée, l'eau de chaux n'y a pas démontré 

le moindre atome d'acide carbonique. 

De cette suite d'expériences je me crois e s 

droit de conclure i 
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i ° . Qu'il y a une différence entre l'acide 
acéteux et l'acide acétique, 

2 ° , Que cette différence est due à une plus 
grande proportion d'oxigène clans l'acide 
acétique que dans l'acide acéteux. 

3°. Que l'on peut convertir l'acide acéteux 
en acide acétique, en le combinant avec une 
nouvelle quantité d'oxigène. 

4°. Que l'acide est à l'état d'acide acéteux 
dans l'acétate de potasse. 

5°. Que l'acide acétique qu'où obtient de 
la décomposition de ce se l , par le moyen de 
l'acide sulfurique, est dû à une portion d'oxi» 
gène qu'il enlevé à ce dernier acide. 
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E X T R A I T 

D'un ouvrage de M. Lampadius, profes
seur de chimie et de métallurgie à l'école 
des mines de Freyleng , intitulé : Essais 

faits en petit et en grand sur les moyens 
d'extraire le sucre de la bette ou poir<!e 
blanche, avec des considération?, théo
riques et pratiques, sur cet objet ( i ) . 

Гаг le citoyen D E Y E U X . 

XJ A U T E U R a divisé son ouvrage en six 

chapitres. 

Dans Je premier , il indique les parties 

constituantes de la bette. Elles sont au nom

bre de dix: ; savoir les parties aqueuse , 

fibreuse, saccharine, mucilagineuse , albu-

mineuse , amilacée , le principe colorant, et 

( i ) Cet ouvrage publié en allemand par l'auteur, 

Ment d'êlre traduit en français pa^| un citoyen qui a 

rru devoir conserver l'anonyme. C'est sur la traduc

tion manuscrite qui a été reconnue pour être exacte r 

que l'entrait qu'on va donner a été fait. 
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enfin une substance d'un goût amer et qui 
paraît avoir beaucoup d'analogie avec l'ex-
tractif des végétaux. 

D'aprèslesoin queM.Lampadiusaprispour 
isoler ces différentes parties et connaître les 
propriétés qui caractérisent chacune d'elles , 
il semble qu'i> n'est pas possible d'élever le 
moindre doute sur leur existence ; ensorte que 
ce premier chapitre peut - être considéré 
comme offrant le tableau des matériaux im
médiats les plus essentiels de la racine de 
bette ; matériaux qui jusqu'ici n'avaient pas 
été présentés d'une manière aussi exacte. 

La partie saccharine est une de celles sur 
laquelle l'auteur a le plus insisté. II pense 
qu'elle est le résultat de la désoxigénation de 
la matière mucilagineuse , et, suivant lui, la 
racine de bette donne d'autant plus de sucre, 
que le mucilage qu'elle contient a éprouvé 
l'action de la chaleur, de la lumière et de 
l'humidité, trois agens qu'il regarde comme 
plus propres queles autres, à opérer la désoxi
génation du mucilage. 

C'est à l'influence de ces mêmes agens, 
influence qui varie nécessairement suivant le 
climat, le terrein , et les saisons , que l'on 
doit attribuer la quantité plus ou moins grande 
de sucre que founiit, annuellement la bette 
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et c'est aussi pour cela qu'on remarque si 
souvent une différence marquée , entre le 
produit d'une année comparé à celui des 
années précédentes. 

Il eut été a désirer , sans doute , que cette 
idée sur la formation du sucre, au moyen de 
la désoxigénation du mucilage eût été pré-
cédée d'expériences positives; mais comme 
l'auteur n'en à cité aucune , il est plus que 
vraisemblable que peu de personnes se con
tenteront de ses taîsonnemens , et que, jus
qu'à ce qu'il présente des faits, on restera 
encore dans l'indécision sur la manière dont 
le sucre se forme dans les plantes. 

Que le climat, que la lumière , que la cul
ture contribuent singulièrement à augmenter 
la quantité des matériaux immédiats des vé
gétaux , c'est bien ce qu'il est impossible de 
révoquer en doute; mais assurer que c'est à la 
désoxigénation du mucilage, qu'est due lapro 
duction du sucre, c'est avancer une opinion 
qui paraîtra toujours exagérée , toutes les fois 
qu'on voudra r é f l é c h i r a l'impossibilité où ou 
est encore de suivre ce qui se passe dans le 
système végétal, et de connaître les opéra
tions les plus secrètes de la nature. 

Dans le second chapitre l'auteur expose 
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ses procédés pour extraire le sucre de là ra
cine de bette. 

Convaincu, d'après l'analyse que la ra
cine dont il s'agit , ne peut donner le sucre 
qu'elle contient , qu'autant qu'on le dé
barrasse des matières avec lesquelles il est 
uni, et même combiné , il a cherché à l'i
soler , de manière à ce qu'il pût se présenter 
seul. 

A cet effet, il a réduit les racines en pul
pes; et après en avoir exprimé le suc , il l'a 
placé dans un endroit tranquille, pour qu'il 
pèt se dépurer ; ensuite il a fait bouillir la li
queur décantée, avec de la chaux et du char
bon , puis il en a opéré la clarification avec 
du lait écrémé. 

Suivant M. Lampadius, le charbon ne 
réussit, qu'autant qu'il est de bonne qualité , 
et réduit en poudre grossière; il assure aussi, 
qu'on ne doit le faire bouillir que pendant 
quelques minutes. 

Quant au lait dont il s'est servi, comme 
moyen de clarification, il recommande de 
ne l'ajouter , que lorsque le suc, auquel on a 
fait éprouver une première ébullition , est 
entièrment r e f ro id i . Sans cette précaution ,. 
le lait se coagulerait trop promptement, et 
nuirait à la clarification. 
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Lorsqu'on s'apperçoit que la liqueur est 
devenue transparente, on la soutire et on 
procède à son évaporation, à l'aide d'une 
chaleur de 5o degrés du thermomètre de 
Réaumur, jusqu'à ce qu'elle soit réduite en 
consistance de syrop. Arrivée à ce point, on 
la retire du feu. 

Pendant cette opération il faut écumer 
souvent. 

Le syrop , en refroidissant, se trouble d'a
bord ; niais ensuite il se clarifie spon! anément. 
C'est alors qu'on le concentre davantage en 
le mettant dans des vases qu'on place sur des 
bains de sable échauffés jusqu'à quarante 
degrés. 

Sitôt qu'on s'apperçoit qu'il a une consis
tance telle qu'en en prenant avec une 
spatule il laisse découler un filet visqueux ; 
on diminue le feu et on ne l'entretient plus 
que jusqu'à 25 degrés. Peu-à-peu la surface 
du syrop se couvre d'une pellicule cristalline. 
Trente-six heures après, on brise cette pelli
cule de manière que les morceaux puissent 
tomber au fond du vase. Dès ce moment les 
cristaux de sucre se produisent en abondance 
et forment de petits grains qui deviennent sen
sibles sous les doigts. Lorsque leur quantité 
n'augmente plus , on verse le syrop dans des 

sacs 
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sacs de crin qu'on soumet avec précaution à 

l'action d'une presse. L'expérience achevée . 

on trouve le sucre dans les sacs, et comme 

le syrop qui a été exprimé ne peut plus don

ner de cristaux , on le réserve pour le con

vertir en alcool. 

Le sucre qui résulte de toutes ces opéra

tions , a toujours une couleur brune foncée. 

Pour le purifier et le rendre parfaitement 

blanc , il ne sagit plus que de le traiter avec 

le sang de bœuf et de le soumettre aux diffé-

rens procédés d'usage dans les raffineries de 

sucre de canne. 

Dans le 3 e . chapitre, M. Lampadius rend 

compte de ses essais sur la racine de bette 

pendant l'hiver de 1799 à 1800. 

Comme les expériences dont il a été ques

tion dans les précédens chapitres, n'avaient 

été faites que sur de petites quantités de ra

cines , l'auteur a cru devoir les répéter plus 

en grand. 

Pour cela il s'est servi d'appareils qu'il a 

fait construire exprés. Par exemple, pour-

réduire les racines en pulpe , il a imaginé un 

moulin à rappe qui , en très-peu de tems, 

produit un grand effet. 

Au lieu de vaisseau de métal pour évaporer 

le suc exprimé , il s'est servi de cuves de 

Tome XXXVIII. V 
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bois, dans lesquelles ilafait établir des tuyaux 
de cuivre renflés dans leur milieu. 

Enremplissant ces tuyaux de matières com
bustibles allumées, la chaleur n'a pas tardé 
à se communiquer à tout le fluide. Par ce 
moyen l'évaporation s'est faite promple-
ment. D i x livres de charbon de sapin ont 
suffi pour mettre en ébullition six cents livres 
de suc , lequel après avoir été suffisamment 
concentré, a été traité avec le charbon et la 
chaux , et clarifié avec le lait, c o m m e dans 
les expériences faites en petit. 

Il paraît cependant que M. Lampadius ne 
s'est servi des cuves de bois que pour la pre
mière cuisson du suc ; car lorsqu'il a fallu le 
rapprocher jusqu'en consistance de syrop , il 
a eu recours aux chaudières de cuivre. 

De ces chaudières, on a fait passer le syrop 
dans des vases de fer-blanc très-évasés, qui 
ont été ensuite placés sur des fourneaux faits 
exprès. C'est dans ces derniers vases que le 
syrop a été ammené au point de former le 
filet , lorsqu'on en prenait avec les doigts; 
enfin, on l'a mis dans une étuve où, en moins 
de trois semaines, il a fourni une très-grande 
quantité de cristaux de sucre qui ont été sé
parés par le moyen de la presse. 

L'auteur assure qu'en opérant sur cent 
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quintaux de racines, il a obtenu 200 livres de 
sucre brun qui, soumis ensuite aux diffé
rentes opérations nécessaires pour le purifier, 
s'est trouvé réduit à 180 livres. 

L'eau mère ou niélasse, résultante de toutes 
les opérations précédentes, livrée à la fer
mentation , a donné , par la distillation , une 
liqueur spiritucuse très-forte et comparable à 
celle qu'on retire des grains. 

Le 4°. chapitre contient plusieurs observa
tions relatives à la fabrication du sucre. 

La première a pour objet la cristallisation 
du syrop. 

M. Larnpadius ayant remarqué que quel
quefois les cristaux se formaient difficilement, 
a eu recours à un procédé qui est en pratique 
dans quelques raffineries où on fabrique le 
sucre de canne. 

Ce procédé consiste à couvrir la surface 
du syrop , lorsqu'il est REFROIDI, d'une cou
che de sucre en poudre grossière. En effet, 
dit l'auteur , cette addition facilite singuliè
rement la production des cristaux ; mais 
pour réussir, il faut que le syrop soit suffi
samment, épaissi, sans quoi l'eau qu'il con
tiendrait encore , opérerait la dissolution DU 
sucre ajouté , et dans ce cas , il n'agirait plus 
comme on le desire. 

F 2 
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Une seconde observation bien essentielle', 
est de ne pas laisser reposer trop long-tems le 
suc. de la bette, qui vient d'être exprimé , au
trement il ne tarderait pas à s'altérer, et alors 
il serait impossible d'en obtenir du sucre cris
tallisé. 

M. T.ampadius dit aussi avoir remarqué 
que , lorsque le suc avait été soumis à une 
première évaporation , il pouvait se garder 
assez long-tems sans s'altérer, et que même 
il n'était susceptible de se geler qu'aune tem
pérature de 10 dégrés au-dessous du terme 
de la glace. 

C'est sur-tout cette remarque qui lui a fait 
naître l'idée de concentrer, par la corgela-
tion , le suc de la bette immédiatement apm 
son expression. 

Pour cela il l'a exposé dans des vaisseaux 
très-évasés, à une température de trois à 8 
dégrés au-dessous de zéro. Bientôt il a vu se 
former beaucoup de cristaux de glace qu'il a 
fait séparer avec soin. En répettant plusieurs 
fois ce procédé , il est parvenu à réduire la 
liqueur au tiers, ensorte que , pour achever 
de la concentrer jusqu'en consis renee de sy
rop , il a fallu moins de combustible que »i 
on eût opère sur la totalité du fluide. 

Enfin , l'auteur aujoute que si la congeh-
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tion da suc exprimé peut être , jusqu'à uu 
certain point fort utile , il faut éviter d'expo-
§er les racines à la gelée ; car indépendam
ment de ce qu'elles fourniraient plus diflicille-
ment leur suc , celui qu'on obtiendrait serait 
de mauvaise qualité. Aureste, on peut aisé
ment se mettre à l'abri de cet inconvénient, 
lorsqu'on opère en hf\ er , en plaçant les ra
cines , et sur-tout les machines qui servent à 
les rapper, dans des endroits qui ne soient 
point exposés à la gelée. 

Le 5e. chapitre a pour objet la théorie des 
procédés dont M. Larnpadius a fait usage. 

Ce n'est pas sans y avoir beaucoup réfléchi 
que l'auteur a adopté les différens procédés, 
dont il a été parlé dans les précédens chap. 
il parait même qu'il n'a été conduit à leur, 
donner la préférence , qu'après avoir jugé de 
l'effet qu'ils devaient produire sur les parties-
constituantes du suc qu'il s'agissait de traiter. 
Par exemple , il assure n'avoir ajouté de la 
chaux, dans le suc nouvellement exprimé 
que pour saturer l'acide qu'il contient tou
jours , et qui devient plus sensible encore à, 
mesure que le fluide se concentre. 

Le charbon qu'il a fait bouillir avec ce-
même suc, n'a été«mployé que pour absorbée-

F 3 
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le principe colorant, ainsi nue celui qui a 
une saveur amere et désagréable. 

I a première > bullition à laquelle a été sou

mise la liqu ur, était principalement destinée 

à coaguler l'albumine , et àséparer les diffé

rentes impuretés qui restaient suspendues à la 

faveur d'une grande division. 

Par ce moyenencore, le principe odorant 

a été séparé. 

L a précaution prise de diminuer la cha

leur pour opérer la seconde évaporalion , a 

paru nécessaire pour s'opposer à la combi

naison du sucre , avec la matière mucilagi-

neuse , et sur-tout pour éviLer que la liqueur 

ne contractât une odeur empyreumatique, 

qui toujours annonce la production de nou

veaux corps bien capables de s'opposer à la 

séparation du sucre. 

Quant au lait auquel on a recours comme 

mov, en de clarification , l'auteur a pensé qu'il 

com euuit mieux que tout autre agent, parce 

qu'en se coagulant, il entraînait beaucoup de 

c ;rps étrangers au sucre , qui étaient pour 

ah.si dire combinés avec lui. 

Enfin il n'a employé le sang de bœuf que 

pour perfectionner la clarification , et dispo

ser par-ia les molécules saccharines à se rap

procher et à former des cristaux. 
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Peut-être pourrait-on observer à M. Lam-
padius , qu'à la rigueur, il aurait pu se pas
ser de lait, ou au moins lui substituer un 
autre fluide plus albumineux et plus facile «à 
se procurer. En effet, s'il ne considère le lait 
que comme agissant à la manière de l'albu
mine , il semble qu'il aurait dû s'appercevoir 
que ce liquide était peut-être le dernier au
quel il aurait dû avoir recours, puisque son 
action est toujours incomplète ; et que , 
sur-tout à raison des matières salines qu'il 
contient, il ne fait que rendre plus composé 
le suc qu'il s'agit de clarifier et de faire cris
talliser. 

Aureste , cette observation méritera , sans 
doute , d'être prise en considération par ceux 
qui, curieux de simplifier l'opération rela
tive à la séparation du sucre de la bette, vou
draient mettre en pratique les procédés de 
M. Lampadius. 

Le 6 e. chapitre est intitulé: Considérations 
diverses. 

L'auteur y traite d'abord du lieu où. il con ' 
vient d'établir une fabrique de sucre de bette. 

Le premier soin qu'il faut prendre à cej; 
égard , est de savoir si les terres voisines de" 
la fabrique sont propres à la culture de la-
bette. 

F 4 
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Il fau4- ensuite s'assurer si on aura à sa 
disposition assez d'eau , non-seulement pour 
faire mouvoir les machines , mais même en
core pour subvenir aux diffvrens besoins 
qu'on a toujours de ce fluide , toules les fois 
qu'il s'agit d'une grande exploitation. 

Une chose essentielle aussi, est de s'infor
mer si on pourra se procurer avec facilité des 
matières combustibles telles que, du bois, 
du charbon de bois, du charbon de terre et 
même de la tourbe : si le lait et le sang néces
saires pour les clarifications pourront être 
fournis en quantités suffisantes, et tout aussi 
souvent qu'on en aura besoin. 

M. Lampadius passe ensuite aux expé
riences qu'il s'agit de faire, pour déterminer 
le mode de culture qui convient à la bette ; 
il indique celui qui lui a réussi , et finit par 
proposer'des mélanges de différentes subs
tances qui, à ce qu'il pense, doivent donner 
pour résultat une terre dans laquelle le végé
tation de la plante se fera avec tout le succès 
qu'on peut désirer. 

Enfin , il ne paraît pas éloigné de croire 
à la possibilité d'exlraire le sucre de la bette 
avec avantage, en se servant pour agent, de 
l'alcool qui proviendrait des mélasses qui 
sont tout-à-fait épuisées. Cet alcool étant 
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moins cher que celui de vin ou de grain, pour
rait peut-être, suivant lui, présenter un moyen 
économique qu'il ne faudrait pas négliger. 

Ce chapilre est terminé par un état des 
frais faits par l'auteur dans une opération 
sur i oo quintaux de racine de bette. 

En comparant le total des dépenses avec 
celui du produit de la vente du sucre, que les 
cent quintaux de racines ont fourni , on voit 
que la dépense s'est monté à à o i l,v. 10 sous, 
et que la vente du sucre n'a donné qu'un ca
pital de 5oo liv., ce qui fait une perte de i liv. 
io sous. Mais , dit M. Lampadius, ce calcul 
ne doit pas servir de règle, parce qu'en 1799, 
époque où les expériences ont été faites en 
grand, l'été ayant été très-sec , et par consé
quent peu favorable à la végétation, la plante 
avait donné moitié moins de racines que l'an
née précédente ; en conséquence il regarde 
comme probable que, si au lieu de prendre 
le produit d'une année , on calculait année 
commune , le sucre de la bette retiré , en sui
vant les procédés qu'il a indiqués , ne revien
drait qu'à 20 sous, et l'alcool des mélasses à 
six sous la livre. 

D'après le compte qu'on vient de rendre 
du mémoire de M. Lampadius, on voit que 
ce chimiste a beaucoup ajouté aux preuves 
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qu'on avait déjà sur ]a possibilité d'extraire 

du sucre de la bette. Peut-être pourrait-on 

lui reprocher de n'avoir pas donné aux 

différens procédés qu'il a cités, celte per

fection qu'on aurait désiré leur trouver) ce

pendant comme dans le nombre on en re

marque plusieurs qui peuvent être avanta

geusement employés par ceux qui s'occupent 

du sucre de bette; il est à désirer que le tra

ducteur du mémoire de M. Lampadius, 

rende publique sa traduction par la voie de 

l'impression. 
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E X P É R I E N C E S 

Sur les cendres de quelques bois , 

Par le citoyen P I S S I S , médecin à Brioude, départe

ment de la Haule-Loire. 

ANT brûlé durant l'hyver de l'an 8 
beaucoup de bois de peuplier, je remarquai 

que les cendres en se recuisant au foyer , 

formaient des croûtes d'une véritable fritte, 

telle que celle de la cendre de varec ; à cela 

près qu'elles n'étaient que minces et peu éten

dues, n'ayant reçu ni agitation, ni autre cha

leur que celle d'un feu de chambre peu 

ardent. 

Je soupçonnai d'abord une quantité ex

traordinaire de potasse ; mais n'osant l'attri

buer à la qualité du bois, vu que lesbois blancs 

ont toujours passé pour fournir peu de saliu , 

vu que le tremble ( populus tremula lin), 
arbre de même genre que notre peuplier 

( populus alba ) , n'a fourni à la régie que 9 

gros 45 grains de potasse au quintal de bois ; 

je crtjs que cela tenait à une altéralionducorps 

ligneux.Nous cultivons le peuplier pour four-
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nir des échalas à m s vi^nrs ; et comme '1 est 
d'un mauv lis chauffa j e , nous ne le eouoons 
que lorsqu'il ne donne pl..1 s aucun jet. 11 r'est 
pas rare de voir des peupliers dont l'éeoree 
et les branches sont très-vivaces, tandis que 
le tronc est réduit à quelques poignées de 
terreau. 

Cette idée de l'augmentation de la potasse 
dans le bois poun-i, n'éta't pas exactement 
vraie: mais on verra qu'elle m'a mené à des 
résultats bien différens des idées reçues. Je 
reviendrai sur tous ces points de théorie, 
après avoir détaillé les expériences suivantes; 
qui doivent les éclaircir. 

i ° . ioo parties de bois de peuplier sec et 
sain, ont produit 4 parties de cendre. 

2°. 100 parties de peuplier sec et pourri, 
mais non encore en terreau, ont produit 8 
parties de cendre. 

3°. roo pariies de chacune de ces cendres 
lessivées jusqu'à insipidité de l'eau, et séchéej 
parfaitement sur un fer rouge, ont perdu 28 
parties en poids ; les premières eaux étaieut 
très-fortes. 

4 ° . 100 parties des mêmes cendres, recui
tes et traitées comme dessus, n'ont perdu que 
22 parties; les lessives étaient plus fortes et 
plus caustiques que les précédentes. 
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5°. Ico parties de cendre de chêne sec et 
sain , recuites et traitées comme dessus , ont 
perdu 16 parties. 

6 n . ioo Parties de terreau de chêne hu
mide , couleur d'ocre , mises sur un for 
rouge , se sont desséchées et incinérées tissez 
vite, et ont laissé trois parties de cendre, 
qui , quoique recuite , avait la couleur de la 
limaille de fer. C'est à-peu-près le douLle de 
ce qu'un quintal de chêne sec a donné à la 
régie. Celte cendre était parfaitement insipide. 

7°. ioo Parties de la fritte dont j 'ai parlé 
au commencement de ce mémoire, traitées 
comme les cendres n". 3 , ont perdu 37 par
ties en poids. Cette fritte parait insipide au 
premier abord , la potasse y est masquée ; 
mais par le séjour et la trituration , l'eau en 
enlève une grande partie ; il est probable , 
néanmoins, qu'il en reste dans le résidu à la 
faveur d'une sorte de vibrifi cation. Ces les
sives sont très caustiques. 

8°. Quelque* morceaux de cetie fritte rou
gis au ieu , éteints dans une petite quantité 
d'eau , ont fourni une lessive assez caustique 
pour réduire en savon la cire et ]<* suif fondus, 
sur lesquels je versais la lessive froide. 

90. Cette lessive filtrée sur du plâ're cuit 
en roudre (sulfate calcaire mêlé de chaux) 
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a perdu sa saveur alcaline, et fourni par l'é-
vaporation spontanée, de beaux cristaux de 
sulfate de potasse. 

Il suit de ces expériences : 
i°. Des 4 premières comparées à la 5 e. que 

le bois de peuplier blanc est plus riche en sa
lin , que le bois de chêne ; voilà donc une 
exception à la règle adoptée, qui regarde les 
bois durs comme les plus riches en potasse. 
Le peuplier est un bois si spongieux , que les 
rats ne le peuvent percer , ses filamens résis
tent à leurs dents comme ferait du chanvre ; 
il est difficile à scier ; cette qualité le rend 
précieux pour les meubles, d'autant plus que 
cet arbre très-sujet à la pourriture, pour être 
bon à scier, doit être coupé dans sa vigueur, 
c'est à quoi on ne se détermine guère, ainsi 
que je l'ai dit ci-dessus. 

Ce bois brûle , lorsqu'il est sec, avec une 
flamme blanche, chauffe peu , se consume 
vite et ne fait pas de braise. 11 est évident que 
les parties incombustibles y abondent plus 
que dans les autres bois ; ce qui arrive aussi 
au saule, qui donne deux fois plus de cendre, 
mais seulement à-peu-près autant de salin que 
le chêne; c'est-à-dire iS grammes pour un 
myria gramme'de bois; tandis que notre peu
plier en fournit 72. A quoi doit il cette quan-
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( l ) Je n ai pas relire le salin du peuplier , l'eslircrilion 

par lVpuifement me paraissant plus sûre , parce qu il est 

dilîici'e de ramener toujours le salin au m ê m e point de 

calcmaiion. Ma i s a j an i ca lcu lé que la cendre de chêne 

peid à la lessive 0,16 , ef donne en salin , o,l3 , j ' a i d c -

Jalqué ~ ou 0.I9 sur la peite au les.s vage ,e! je crois 

avoir à-peu-piès le produit en salin; celle di ' îé ence pro

vient de l'acide carbonique que 'e salin perd en s e c a l c t -

pant. 

tité ? C'est ce qu'on saura en analysant 

sa sève ; peut-être l'humeur acre et visqueuse 

de se.s bourgeons usités eu pharmacie, four

nira quelques données. 

Un myriagramme de populus trcmula ne 

fournit que 7 gramme» de salin , calcul fait 

d'après les expérience de la régie. fAnn. de 
chimie, t. X I X , page 178 (1). Celte diffé

rence de plus du décuple en salin, d'un arbre 

à son congénère, n'étonnera que ceux qui 

ignorent que la patience et l'oseille sont du 

même genre, et que la cerise aigre appartient 

à la même espèce que la merise. La nature 

n'est point astreinte à nos petiles idées 

d'analogie. On a posé en principe que les 

plantes de la même famille peuvent mutuel

lement se remplacer dans l'usage médicinal ; 

ilestprudeut de n'appliquer ce principe qu'a-
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(J) C e ver dilTère suivant le b o i s ; on trouve dans les 

v i e u x Irnnrs de chêne, le cossus, mets friand des anciens, 

dent aucun moderne n'oserait goûter.^ 

se 

près un analyse exacte rie la planle employée 
et de celle qu'on lui veut substituer. 

2 ° . Il suit des .1 premières expériences, que 
le bois pourri donne plus de cendre que le 
bois sain, souvent plus du double ; ce qui 
n'est pas difficile à concevoir. Le bois, en 
pourrissant, devient spongieux et léger ; j'en 
ai vu qui pesait moitié moins sous pareil vo
lume, que le bois sain du même arbre. Il 
brûle sans flamme à la manière de l'amadou ; 
il est très-difficile à incinérer. Jl parait que 
1 hydrogène a été presque détruit, et que le 
carbonne masqué par les parties terreuses se 
dérobe à la combustion. 

Ce bois est souvent phosphorescent, phé
nomène dont la cause est encore à trouver. Il 
ne faut pas confondre le bois pourri, avec le 
bois rongé par les vers. Dans ce cas-ci le 
bois, sans changer de couleur , se réduit en 
poudre impalpable , et dans le peu qui reste 
solide , on trouve le conduit que le ver s'est 
tracé, et souvent le ver lui même. ( i ) Cent 
parties de sarment réduit en poudre impal
pable par les vers, brûlées sur un 1er rouge 
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(i) Annales de chim. t. JO, page 160. O u en dit au> 

tant de la sc iure et des copeaux des meniiiSieis ; cela dé» 

pend du bois cju J i ls auront emp loyé , l a man iè re de d i 

viser le b o i s , ne changeant r ien à sa nat iue. 

Tçme XXXVUL G 

se sont parfaitement incinérées , et ont laissé 
trois parties de cendre, ce qui est à peu près 
la quantité obtenue d'un quintal de sarment 
sec brûlé par la régie. C t bois, auquel le nom 
de vermoulu, (moulu par les \ rs) con
vient spécialement, n'a donc de commun 
avec le bois pourri qu'on appelle aussi ver
moulu, qu'un nom mal appliqué à ce der
nier. 

On a dit que les bois pourris fournissaient 
peu de salin ( f ) ; on a raison , si l'on parle de 
bois élavé par la pluie; l'expérience 8B. le 
prouve; mais l'expérience 3". prouve que le 
bois qui s'est pourri sans s'élaver , n'a pas 
perdu un atome de polasse; et qu'à pareil 
poids, le bois pourri fournissant le double de 
cendre également riche, fournira le double 
de salin ; ce qui offre une ressource pour leâ 
fabriques, attendu le prix modique de ce 
bois généralement rebuté. 

On pourra donc employer, soif aux lessives 
domestiques , soit aux salpêtreiïes et saline» 
ries, les cendres des arbres morts dontla tête 
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et l'écorcebien conservées, n'ont laissé aucune 
entrée à l'eau de la pluie. Le terreau de ces 
arbres fera aussi un excellent angrais , puis
qu'il aura conservé toute sa potasse. On voit 
encore de-Ià , que lorsque le terreau se lave, 
c'est au profit de la végétation. Nous savons 
par les expériences du citoyen Vauquelin , 
que dans la sève des arbres, la potasse est à 
l'étal d'acétite ; il serait curieux de savoir à 
quel état elle est, tant dans le bois que dans le 
terreau. 

3°. La 4 e . expérience prouve qu'en recui
sant les cendres, on perd un 5 e . de salin; cela 
doit être, puisqu'il se dépouille de plus en 
plus d'acide carbonique ; niais par - là même 
il gagne d'autant en qualité , ce qui est sur
tout prouvé par la 8 e . expérience. Cependant 
si l'on recuit une cendre très-riche comme 
celle de notre peuplier, on aura une fritte ou 
demi vitrification qui retiendra une partie de 
la potasse ; il faudra de plus triturer cette 
fritte pour la lessiver , ce qui augmentera la 
main-d'œuvre. Cette fritte dont oi*peut re-
tirer3opour ioode salin, et qui enreeèleen-
core beaucoup , serait peut-être aussi bonne 
à la verrerie que certaines soudes. Cet état 
demi-vitreux et la fermeté des savons obtenus 
dans l'expérience 8 e . , me firent croire un 
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instant True la cendre du peuplier contenait 
de la soude ; l'expérience 9". me détrompa. 
Je me servis du plâtre que j'avais sous ma 
main, au défaut d'acide sulfurique qui me 
manquait pour le moment : il est bon , «dit 
Franklin, de savoir scier avec une vrille. Par 
la même raison , j 'employai la cire et le suif. 

Je finis par quelques idées que m'a ffrit 
naître cette expérience. La c i re , le suif, 
l'axonge fondues , les huiles chauffées pren
nent un degré de chaleur supérieur à celui de 
l'eau et même de la lessive bouillante; lors
qu'on y verse une lessive alcaline, le mé
lange se boursoufle extraordinairement , 
toute l'eau s'évapore en un instant; et à pro
portions égales d'ingrédiens , le savon reste 
plus ferme que celui qu'on fait par le pro
cédé des fabriques; de plus il est desséché 
aussi-tôt que fait. Ces avantages valant la 
peine d'un essai, il faudrait examiner les 
questions suivantes : 

i ° . En faisant chauffer l'huile avant l'eau, 
l'expansion qui a lieu lors du mélange ne 
produira-t-elle aucun accident? Non , ce me 
semble, si la chaudière est fort profonde , et 
qu'on ne la remplisse qu'au quart. 

1°. Pourra-t-on agiter le mélange ? O u i , 
lorsque toute la lessive aura été employée , 

G 1 
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le mélange restant alors dans une fusion tran

quille. 
3". Les sels étrangers au savon, notam

ment les carbonates alcalins sortiront-ils par 
l'épine ? Je crains que non ; dans mes essais 
en petit, il n'a resté aucune liqueur. 

4°. Les corps huileux trop chauffes ne s'al-
tèreront-ils pas de façon à altérer les savons ? 
Je le crains encore, mes savons étaient gri
sâtres. 
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F I N 

- DE L'EXAMEW CRJTTQUE du commentaire 

publié, par A . E. W I L G L E E - , et qui a 

pour titre : Neber die ïVcnrandlimg, 

de îVasser diunte in J.ust ( du change

ment de la vapeur de l'eau, en gaz. )— 

( Voyez tomes 36 et 3/. ) 

Par J. B . W A N - M O N S ; 
> 

Vingt-quatrième expérience. On adapta; 

un tube de terre de pipe à une petite cornue) 

qui contenait une demi-once d'oxide rouge 

de mercure, et dès que le tube commença à 

rougir, on essaya de réduire l'oxide. La 

quantité de gaz recueillie, fut à-peu-près celle 

que devait fournir le mercure ; mais ce gaz 

ne parut pas plus pur que l'air atmosphéri

que. Pendant le dégagement, les charbons 

qui étaient autour du tube brûlaient avec une 

nouvelle activité. Nous avons ensuite répété 

l'expérience 'clans un tube de terre de pipe 

tellement fermé , que le gaz était contraint 

de s'ouvrir un passage à travers la substance 

du tube; alors on donna un coup de feu si 

violent, que la terretle pipe fût mise en fusion, 

G 3 
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Vingt-cinquième expérience. Deux creu

sets bien lûtes contenaient une demi-once 

d'oxide rouge de mercure ; un feu soutenu 

pendant deux heures entretint constamment 

le creuset inférieur à l'état d'incandescence. 

En délutant les vaisseaux, nous- avons re

connu que le gaz oxigèneet une grande"partie 

du mercure s'étaient échappés à travers la 

matière des creusets. 

Cette expérience nous donne la raison 

pour laquelle , en réduisant le mercure dans 

des creusets,suivant laméthodede Warzère, 

on ne saurait recueillir tout le gaz contenu 

dans l'oxide ; elle nous apprend comment il 

arrive que ce gaz n'est jamais aussi pur que 

celui qu'on obtient au moyen d'un appareil 

de verre : enfin, elle nous explique pourquoi 

( ce qui nous a souvent étonné ) on n'a pas à 

craindre les fâcheux accidens de l'absorption, 

si l'on emploie des creusets. Je n'ai jamais pu 

faire brûler du fer, dans le gaz obtenu à l'aide 

de creusets, de cornues, ou de matras de 

terre. 

Vingt - sixième expérience. A l'orifice 

d'un tuyau de terre de pipe, dont la partie 

supérieure était sablée hermétiquement, nous 

avons luté un tube recourbé qui s'engageait 

sous, une cloche pleine d'air, placée sur l'ap-
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pareil au mercure. On fit chauffer le tuyau 

de terre; et lorsqu'il fut presque incandescent, 

on éleva le mercure dans la cloche , en aspi

rant l'air, par le moyen d'un syphon, à quel

ques lignes au-dessous de l'ouverture du tube. 

L'opération était très - difficile , et l'on ne 

tarda point à s'appercevoir que le vide ne se 

faisait pas en raison de la quantité d'air as

pirée : on réussit cependant; mais quelques 

iustans après, le mercure introduit sous la 

cloche s'abaissa et se mit de niveau avec ce

lui de la cuve ; le fluide métallique élevé dans 

lerécipient avaitdonc fai t f offiecd'unepompe 

aspirante, et il avait attiré l'air du dehors 

dans l'intérieur, par les pores du tuyau de 

terre. 

Vingt-septième expérience. On introdui

sit le tuyau de terre de pipe, dans toute sa 

longueur , seus un vase cylindrique établi sur 

la platine de la machine pneumatique , et on 

le fit communiquer au dehors à l'aide d'un 

tube de verre recourbé qui passait par une 

boîte à cuir. L'extrémité du tube allait s'en

gager sous une cloche pleine d'air , à travers 

l'appareil au mercure. L a partie supérieure 

de ce tube était noircie d'un côté, pour mieux 

absorber la lumière. Les choses ainsi dispo

sées, on fit tomber sur le côté noir le foyer 
G 4 
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d'une lentille : le tuyau de terre s'échauffa 
en un moment. On mit aussi-tôt le piston en 
jeu , et l'on vit le mercure monter assez rapi
dement dans la cloche. Quand tout l'air fut 
retiré, la cloche se remplit de nouveau ; et le 
même effet de reparaître. 

Vingt-liuilième expérience. Pour savoir 
si l'air n'aurait pas pu passer h travers les 
pores du tuyau de terre, sans qu'il fût be
soin de chauffer ce tuyau , on inséra sa par
tie supérieure sous la cloche; et comme le 
tube de verre avait pu s'engager sous le réci
pient qui contenais de l'air, on plongea son 
extrémité dans un syphon rempli d'eau co
lorée : la liqueur , au premier coup de piston, 
remonta de quelques pouces dans le tube , et 
au sixième coup, elle filtraità travers le tuyau 
de terre. 

Vingt-neuvième expérience. Ou conti
nua l'expérience ordinaire, et la chaleur 
ne passa pas le degré de l'huile bouillante. 
Dès que l'opération fut bien en train, et qu'il 
y eut un dégagement de gaz abondant, nous 
avons appliqué sur le tube , avec un pinceau, 
une couche d'huile de lin, cuite et bouillante. 
Le gaz cessa tout-a-coup de passer sous la 
-cloche } et il se fit absorption. 

Trentième expérience. Un tube de terre 
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plus long que les précédens, portaitd'un côté, 

une grosse vessie garnie d'un robinet et rem

plie d'air atmosphérique ; l'extrémité op

posée était: scellée hermétiquement;lorsqu'on 

jugea que le tube se trouvait suffisamment 

chauffé, on ouvrit le robinet, et on comprima 

doucement la vessie: tout l'air, comme nous 

l'avions bien prévu, passa en peu de tems à 

travers la substance du tube. 

Trente-unième expérience. On eut soin 

de luter exactementl'une des orifices du tube, 

et on mit l'autre en communication avec la 

cloche d'un gazomètre de compression. Cette 

cloche contenait six pintes d'air atmosphé

rique. Quand le tube fut chauffé convena

blement, l'eau du réservoir s'y introduisit, 

remplit ensuite peu-à-peu la cloche, et chassa 

l'air à travers les pores du tube. 

Trente-deuxième expérience. Elle con

sistait dans la répétition de la précédente ; 

mais au lieu d'air atmosphérique, on fit pas

ser sous le gazomètre trois pintes cle gaz hy

drogène. Le gaz obtenu, ramené au degré de 

pression et de température où il se trouvait 

avant l'expérience, se réduisit au quart de 

son volume : il troublait fortement l'eau de 

chaux : on vit s'élever un flamme jaune qu'on 

aurait cru venir du tube brûlant lui-même. 
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Trente - troisième expérience. On reprit 
l'expérience accoutumée en mettant, au lieu 
d'eau, une once d'élher. Son odenr répandue 
dans le laboratoire , fit bientôt reconnaître 
que la vapeur avait passé au-dehors par les 
pores du tube. Le fluide aëriforme recueilli à 
travers le mercure, était réduit à moins de 
deux dragmes, cependant le feu n'avait pas 
été un seul instant poussé de manière à le 
décomposer. 

Trente-quatrième expérience. Nous avons 
répété la 26 e . expérience ; mais la cloche fut 
remplie d'air et non pas de fluide métallique ; 
des poids la maintenaient solidement sur la 
tablette de l'appareil au mercure : lorsque le 
tube fut bien chauffe, il s'éleva à l'entour des 
parois extérieures de la cloche , une colonne 
aussihaute que le permetlaitle poids de ceréci-
pient.Cette permission fut suffisante pour chas
ser en peu de tems, tout l'airhors delaclcche. 
On recommença souvent l'opératiou, en in
troduisant de nouvel air sous le récipient, et 
le mercureesttoujours, presque sur-le-champ, 
revenu au niveau. Même résultat en rempla
çant , dans la même expérience , le mercure 
par le moyen de l'eau. Une élévation de 
quelques ligues au-dehors suffisait pour faire 
sortir une partie de l'air. Ce fluide n'éprou-
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Tait plus la moindre compression, dès qne la 

liqueur était revenue au niveau : nous en 

avons eu la preuve en soulevant la cloche 

pour établir une comparaison avec un autre 

récipient qui contenait de l'air non comprimé. 

Trente - cinquième expérience. J'avais 

toujours observé que , pendant la décompo

sition du phosphore dans des cornues de terre, 

la quantité de gaz carbonique qui passait par 

1rs jointures, n'était pas en proportion de 

la quantité de carbone oxigéné : l'occasion se 

présentant de faire cette opération, j 'ai voulu 

m'assurer si le gaz dégagé ne s'échappait pas 

à travers la substance de la cornue. 

Trente-sixième expérience. J'ai luté , en 

conséquence, toutes les jointures, et je me 

suis mis à réduire l'acide phosphorique , en 

augmentant le feu par degré : les luts demeu

rèrent intacts, et tout le gaz , à l'exception d« 

celui que l'eau avait absorbé , a passé par les 

pores de la cornue. 

Trente-septième expérience. On se sert 

ordinairement d'une cornue de terre pour re

tirer le gaz oxigène du nitrate de .potasse. 

Nous avons fait cette opération dans une de 

ces cornues, afin de comparer les produits à 

ceux que donnerait une seconde expérience 

où l'on aurait employé une cornue de verre» 
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II s'est trouvé que l'on obtenait, en se servant 
d'une cornue de terre, un (part moins de 
gaz; qu'il était mélangé avec une plus grande 
quantité de gaz azote ; et qu'il contenait un 
peu de gaz acide carbonique. 

1 rente-huitième expérience. Cette expé
rience comparative Fut répétée avec del'oxide 
de manganèse : l'oxigène a bien de la peine à 
se dégager dans des cornues cle verre. Toutes 
les fois qu'il passe des bulles d'air, l'eau de 
la cuve remonte dans la cornue et menace de 
la briser. On a besoin, pour cette opération, 
de syphons garnis de robinets, qu'on n'ouvre 
que pour donner issue à l'air condensé. 11 
faut , pour airsi dire, que l'artiste soit tout 
entier à son appareil, et qu'il ait toujours la 
main au robinet; il le faut, disons-nous, parce 
que l'oxigène a une grande tendance à se re
porter sur le manganèse. Ajoutez encore à cet 
inconvénient, que la substance métallique 
contribue à déterminer la fusion du verre. 

Ce travail nous met en état de relever une 
erreur accréditée parmi les chimistes, savoir 
due l'oxide de manganèze contient du gaz 
azote. La source de l'erreur était, qu'on avait 
trouvé un peu cle gaz azote mêlé avec le gaî 
exigene, qui se retire de cet oxide, lorsqu'on 
Iç chauffé fortement, dans dans des vases è 
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terre : on ne se doutait pas que ce gaz azote 

venait de l'atmosphère , et qu'il s'introdui

sait par les pores des vaisseaux : c'est cepen

dant ce quia lieu ; car le gaz oxigène que j 'ai 

obtenu dans l'expérience comparative, en me 

servact d'une cornue, de verre, ne le cédait 

pas au plus pur que j'aie jamais retiré de 

l'oxide rouge de mercure perse : mais le gaz 

recueilli lorsque j 'employai une cornue de 

terre de hesse , contenait plus d'un sixième 

d'un mélange de gaz azote et de gaz acide 

carbonique. 

Trente-neuvième expérience. Dans l'in

tention de nous convaincre de plus en plus de 

la justesse de notre observation sur l'oxide de 

manganèse au sujet de l'absence du gaz azote, 

nous avons recommencé l'expérience précé

dente , et nous avons fait communiquer 

l'oxide qui avaiteessé de donner du gazd ' tme 
part, avec une cloche de verre contenant du 

gaz oxigène très-pur , de l'autre avec une 

cloche contenant du gaz azote dans lequel le 

phosphore chauffé ne donnait plus aucune 

lueur. Pour y parvenir, on ferma le robinet, 

on retira l'eau du syphon et on l'engagea sous 

la cloche. Le gaz oxigène était absorbé en 

raison du refroidissement de l'oxide \ mais il 

n'y eut aucune diminution sensible clans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 1 0 A N N A L E S 

gaz azote, excepté la masse d'air que la 
condensation fit refluer dans la cornue. On 
prit de l'oxide de mairganèse qu'on'avait d'a
bord laissé refroidir étant en contact avec le 
gaz azote , et on fit rougir cet oxide dans un 
malras de verre ; le gaz oxigène recueilli se 
trouva 1res-pur. On remit ensuite entre deux 
creusets l'oxide qui s'était refroidi en contact 
avec l'oxigène , et il donna un gaz mélange 
d'environ un cinquième de gaz azole et de 
gaz acide carbonique. 11 faut faire attention 
que l'oxide refroidi dans le gaz azote , avait 
été ensuite exposé à l'air atmosphérique. 

Tons ces faits, selon nous , ne permettent 
pas de douter que le gaz azote, qu'on croyait 
combiné avec l'oxide de manganèse , ne soit 
fourni dans le gaz que donne cet oxide, 
par l'air atmosphérique qui circule, ainsi que 
le gaz dégagé à travers kl matière du tube: 
Ils prouvent encore que le manganèse n'a 
pas la moindre affinité pour la base du 
azote. 

(Les notes placées à la fin du mémoire du citoyen 
V a n - M o u s , ont rapport à la i e r e . et 2 e . partie impri
mée dans les cahiers précéderas. ) 

(*) Annales de Chimie, de Von-Cre l l , année 1739 
B . i y 45 , l38 et 214. 

(1) Ce commentaire avait été envoyé aux rédacfeuw 
des Annales de Chimie, dans le courmt de vendé
miaire dernier : j'étais disposé à le croue perdu en 
mute , mais je n'en ai eu la certitude que huit mois 
après. 

(2) Une preuve que la vapeur aqueuse ne fait pas 
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équilibre à l'AIR, c'est qu'un récipient rempli de celle 
vapeur, et placé sur la platine de la machine pneuma
tique , y reste adhérent par la force comprimante de 
l'air atmosphérique. 

(3) Il sera prouvé plus bas que l'oxide de manganèse, 
réduit dans des va ssaux de verre , donne UII fluide 
aënforme exempt de gaz azote. 

(4) Journal de Physique , de Gren Bd , 8 note 44E. 

(5) <FE N'oserais pas dire ce que JE pense des prétendus 
résultais D'expériences , cités dans cette discussion qui 
doit faire rougir. 

(6) Annales de Chimie, 1798 , B . i S. 181. 

(7) \Viégleb , dans cette expérience, ne pouvait pas 
manquer D'AVOIR le résultat qu'il a obtenu : car la cha
leur augmeilée après que l'eau fut convertie en vapeur , 
devait nécessairement en empêchant l'AIR DE s'introduire, 
J'empêcher aussi de passer sous la cloche. 

(8) NOUS prions les grammairiens de nous excuser : 
NOUS avons cru devoir donner au mot air ou to aer un 
pluriel, pour FANE entendre qu'il existe bien des espèces 
d'airs difïérens qui ont été inconnus aux anciens. 

(Q) 11 peut ARRIVER aussi, lorsque le col du matras est 
long et étioil, que le phosphore élevé à un cerianf dégre 
de chaleur, pa»se lui-même à travers la substance de 
ce matras. 

(10) POUR faire cette expérience sans avoir à craindre 
que les VAISSEAUX ne viennent à se briser , ]e conseillerai 
DE SE servir D'un tube communicant à SOUS-pape, ou 
bien DE faire plonger l'extrémité du syphon dans une 

ÎIORLION de gaz oxigène qu'on ferait passer À cet effet sous 
a cloche. DANS le dernier cas , on NE peut RIEN craindie, 

si CE N'est que le gaz NE soit absorbé de nouveau; en
core est-il facile de prévenir cet accident, en avant soin 
de soutenir constamment le feu. 
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№. n o des Annales* 

E R R A T A . 

Page 287, ligne 24 , au heu de, n'y CRI/lue mille-
ment, lisez : n'y influe presque plus , et ne Jait que la 
déterminer plus promptrment. 

La note suivante devait ê treajoutée à cet article,même 
page. 

«J'observerai cependant qu'ayant établi un appareil 
de ¿(5 pièces , et un autre de 15 , tuutes choses d'ail
leurs étant égales ; les quantités de gaz obtenues étaient 
dans le rappoit de 5 à 3. Mais encore dans ce cas, 
l'oxidation n'a pas augmenté en raison du nombre des 
élémens de la pile. 71 

Page 291 , ligne 4 , an lieu d e , argent, aine, subs
tance humide, lisez : argent; substance humide , zinC) 
substance humide} etc. 

A N N O N C E . 

Usage du Gravlmhtre, pour mesurer Ip poids et la pe* 

santeur spécifique des pièces de monnaie d'or. 

T.e ciloyen Mcginé le jeune, artiste, rue Aumaire, 
n°. î8 , quaitier Martin ; Tait et vend des gravimèlres 

Îiour peser des louis doubles et simples, et pour prendre 
a pesanteur spécifique de ces piècas. I/us;ige de cet his-

trument ne suppose aucune connaissance préliminaire ; 
pour en coniiaîtiela théorie , on lira le mémoire du en, 
Ciuyton , Annales de Chimie, tome , page i . 
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3o Floréal j an I X e . 

1 

S U I T E D E S R E C H E R C H E S 

S U R L E S L O I S D E L ' A F F I N I T E . 

Par le citoyen B E R T H O L L E T . 

Des dissolutions et des précipités métal' 

ligues. -

i . D A N S les deux mémoires précédens , 

j'ai principalement considéré les substances 

qui sont simples ou dont la composition n'est 

pas variable: mais on sait que les oxides mé

talliques ont des propriétés différentes , se -

Ion l'état de l'oxidation; ce qui doit nécessai

rement affecter leur action chimique. 

Le but de ce mémoire est de chercher 

quelle peut être l'influence du degré d'oxida-

tion des métaux dans leur action chimique ; 

et en général de comparer cette action avec 

celle des autres substances, indépendamment 

Tome XXXVIII. H 
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des propriétés dont je me suis occupé ( Re
cherches , art. XI I I . ) 

Les dissolutions et les précipités de mer

cure m'ont paru devoir sur-tout fixer l'at

tention , parce que les chimistes les ont ob

servés avec plus de soin , et qu'il est plus 

facile d'en déterminer les conditions. 

i. Fourcroy a décrit, dans les mémoires 

de l'Académie des sciences 1790 , un sulfate 

de mercure qu'il prouve être analogue au 

mercure doux, c'est : à - dire formé parle 

mercure peu oxigéné : il a fait voir que le 

sulfate de mercure, sur-tout lorsqu'on n'em

ployait qu'un degré de chaleur qui ne pro

duisait pas la dessication complète de l'acide 

sulfurique et du mercure , se divisait par 

l'action de l'eau en deux sulfates, dont l'un 

peut s'appeler sulfate oxigéné , et l'autre 

sulfate doux. Un moyen simple d'obtenir 

cette dernière combinaison , c'est d'affaiblir 

d'un volume d'eau à - peu - près égal, l'acide 

sulfurique qu'on traite avec le mercure, 

et de faire subir l'ébulUtion à ce mélange ; il 

se forme peu d'acide sulfureux , et au lieu 

de sulfate oxigéné de mercure, on obtient le 

sulfate dont Fourcroy a bien fait connaître 

les propriétés. 

Dans la détermination que Fourcroy a 
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donnée des parties eonsliluantes du sulfate de 
mercure doux, il fixe à O, o5 la proportion 
d'oxigène qui s'y trouve combinée avec le 
mercure ; mais pour cette détermination , il 
suppose qu'en décomposant ce sel par la po
tasse 3 c'est l'oxide pur de mercure qui se 
précipite: or, les précipités métalliques re
tiennent une portion d'acide qu'il a négligée; 
je crois donc que d'après.son expérience , la 
proportion d'oxigène doit être un peu plus 
grande que celle qu'il établit. Je remarque 
que dans beaucoup de déterminations faites 
parles chimistes dans ces derniers tems , on 
a négligé cette considération , ce qui les 
rend incertaines jusqu'à un certain point. 

Le sulfate de mercure doux forme une 
combinaison stable , et n'est pas décomposé 
par l'eau , comme l'est le sulfate de mercure 
oxigéné sur lequel je vais faire quelques ob
servations. 

Si l'on se sert du procédé indiqué par 
Fourcroy, c'esl-à-dire, si l'on fait bouillir 
avec le mercure,l'acide sulfurique concentre, 
sans parvenir jusqu'à la dessication , on a 
une masse blanche composée du sulfate doux 
et du sulfate oxigéné; on peut, par le la
vage ménagé qu'il indique , séparer l'excès 
d'acide qui prend en dissolution, et le sul-

I I 2 
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fate oxigéné , et une portion du sulfate 
doux. 

Lorsque l'on pousse l'opération plus loin, 
ou lorsque l'on fait subir au sulfate doux, 
un degré de chaleur suffisant, il se dégage 
une plus grande quantité d'acide sulfureux ; 
le mercure se trouve trop oxidé pour former 
le sulfate doux, et la combinaison se trouve 
toute dans l'état de sulfate oxigéné qui varie 
par la quantité d'acide sulfurique qu'elle re
tient : examinons-la dans l'état où elle est 
lorsqu'on a conduit l'opération jusqu'à la 
dessication , et que par conséquent on peut 
la regarder comme n'ayant pas un excès d'a
cide. 

Dans cet état, l'eau y produit une sépara
tion; la masse qui était blanche auparavant, 
jaunit ; le liquide devient très-acide , et tient 
une partie du sulfate en dissolution ; il se 
forme ce qu'on a appelé, depuis Rouelle, 
un sel avec excès d'acide et un sel avec le 
moins d'acide : mais les proportions de ces 
deux combinaisons varient , i ° . selon la 
quantité d'acide que la première combinai
son avait retenue ; 2o . selon la quantité d'eau 
employée ; 3°. scion la température, car la 
chaleur concourt avec l'action de l'eau. * 

Au lieu d'eau simple, si l'on emploie une 
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solution alcaline qui exerce une action plus 
puissante sur l 'acide, que l'eau pure , il se 
forme deux combinaisons différentes , l'une 
dans laquelle se trouve presqu'entièrement 
l'oxide , l'autre dans laquelle l'acide se trouve 
engagé" pour la plus grande partie : le préci
pité qui se fait alors diffère principalement 
de celui qu'aurait produit l'eau seule, par la 
plus petite proportion d'acide qu'il retient, et 
qui dépend du degré de concentration de la 
liqueur alcaline qui agit sur lui. 

, Lorsque le sulfate de mercure oxigéné a 
conservé un excès d'acide plus considérable, 
l'action de l'acide peut être assez affaiblie 
par l'eau, pour qu'il ne se fasse point de 
séparation. 

3. J'ai supposé jusqu'à présent qu'il n'y 
avait que deux sulfates de mercure , l'un 
avec la plus petite proportion possible d'oxi-
gène, l'autre avec la plus grande proportion; 
mais il est manifeste qu'il n'y a que ces deux 
fermes qui soient fixes , cle sorte qu'ils peu
vent renfermer entre leurs limites, tous les 
autres degrés d'oxidation : les propriétés de 
ces combinaisons intermédiaires, diffèrent 
d'une manière à ne laisser aucun lieu à la 
détermination de leurs propriétés particir-» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T 18 A N N A L E S 

Itères , à moins qu'on ne connaisse et le de
gré d'oxidation et la proportion de l'acide. 

Ce que je remarque ici sur les degrés in
termédiaires d'oxidation,doit s'appliquer aux 
autres sels métalliques r tels que le sulfate de 
fer dans lequel il n'y a également que deux 
termes fixes , celui de la plus faible et celui 
de la plus forte oxidalion. 

4 . Bergman avait déjà reconnu que la dis
solution du mercure par l'acide nitrique, 
faite à froid , avait des propriétés différentes 
de celle qui est préparée avec le secours de 
la chaleur ; et clans son traité si r e c o n i m a n -

dable de l'analyse des eaux , il remarque que 
la première ne fait pas aussi facilement un 
précipité avec les dissolutions qui contien
nent de l'acide sulfurique, et que le préci
pité qu'elle forme est blanc , tandis que celui 
de la dissolution faite à chaud est jaune: 

c'est que la première forme alors du sulfate 
de mercure doux , qui est blanc et qui est 
plus soluble dans l'eau que le sulfate oxi-
géné , pendant que la dernière forme du sul
fate oxigéné. 

Quand on prépare le nitrate de mercure 
par le moyen de la chaleur, il se dégage 
d'abord du gaz nitreux ; mais à une certaine 
époque, lorsque le dégagement s'est fait, on 
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(i) Une observation de ïourcroy fait voir que 1er 

sulfate de mercure oxigéné , soumis à l'ébullition avec 

l'eau et du mercure , agit aussi sur ce métal : il doit pas

ser par là à l'état de sulfate doux. Le muriate mercuriel 

corrosif, lorsqu'il est dissous par l'eau, n'agit pas sur le 

mercure ; mais , par la trituration avec le mercure sans 

eau , il commence h se combiner avec lut et ;\ partager 

son oxigène : la combinaison- devient uniforme par la 

sublimation, 

II 4 

s'apperçoit que le mercure se dissout presque 
sans production de gaz nitreux. Je dois cette 
observation au citoyen G a y , jeune chimiste 
de l'école polytechnique, qui joint une grande 
sagacitç à beaucoup de zèle. On voit donc 
que parle moyen de la chaleur , il se forme 
un nitrate oxigéné qui , si on n'arrête l'opéra
tion , se combine ensuite avec du mercure, 
comme dans une autre opération le muriate 
oxigéné de mercure, s'unit avec une nouvelle 
quantité de ce métal ( i ) ; mais , dans le ni
trate de mercure fluide , il n'y a pas de pro
portions déterminées entre le mercure le plus 
oxigéné et le moins oxigéné : il paraît que 
toutes les proportions intermédiaires peuvent 
exister ainsi que je l'ai observé pour les sul
fates. 

Lorsqu'on précipite le nitrate de mercure 
avec le muriate de soude, on obtient des mu-
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riates mercuriels qui diffèrent selon l'oxida-
tion du mercure : avec le nitrate peu oxidé , 
on a un précipité blanc qui retient une partie 
de l'acide nitrique , qui ne peut se dissoudre 
dans l'acide muriatique , et qui n'est dissous 
par l'acide nitrique concentré qu'en donnant 
beaucoup de gaz nitreux : avec la dissolution 
préparée à chaud, on obtient un précipité un 
peu jaune qui n'est pas soluble dans l'acide 
muriatique, mais qui se dissout facilement 
dans l'acide nitrique, en donnant peu de 
gaz nitreux ; le liquide qui surnageait le pré
cipité donne , par l'évaporation , un peu de 
muriate mercuricl cerrosif. 

Si l'on fait l'expérience avec un nitrate 
préparé de manière que le mercure soit dans 
l'état le plus oxidé , et qu'il n'ait pas redissous 
du mercure métallique , et s'il est étendu 
d'une assez grande quantité d'eau, il ne se 
forme point de précipité ; mais tout le mer
cure se trouve en état de former du muriate 
mercuriel corrosif : cependant on n'en ob
tient dans cet état qu'une quantité plus ou 
moins grande, et même quelquefois on n'en 
obtient pas, selon la proportion de muriate 
de soude qu'on a employée, parce que le mu
riate mercuriel corrosif a la propriété de for
mer avec le nitrate de soude un sel quadruple,, 
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Ce sel peut Former des cristaux rhomboi-
daux cannelés sur leur face , d'une grosseur 
considérable: il fuse sur les charbons ardensj 
en l'exposant à une chaleur suffisante dans 
une cornue , tout le mercure se sépare sous la 
forme du muríate mercuriel corrosif: le ré
sidu est un nitrate de soucie qui retient un peu 
d'acide muriatique , de sorte que la sépara
tion qui se fait est décidée par la volatililité 
respective des substances et par une diffé
rence d'affinité entre l'acide nitrique et l'a
cide muriatique, relativement à l'oxide de 
mercure. 

Après la cristallisation de ce sel, on en 
obtient un autre en petites aiguilles qui pa
raissent un sel complexe où l'oxide de mer
cure se trouve en plus grande proportion. 

On ne peut rien établir de fixe sur les ré
sultats du mélange du nitrate de mercure 
très-oxidé et du muríate de soude, parce 
qu'ils varient selon les proportions des subs
tances qui agissent. 

Le mu ri ate mercuriel corrosif que j'ai 
mêlé avec quatre partiesdemuriatede soude, 
a aussi formé un sel triple plus soluble que le 
muríate mercuriel corrosif. 

Les observations précédentes font voir que 
la dissolution nitrique du mercure peut tenir 
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t e métal en dissolution, depuis le degré le 
plus bas d'oxidation, jusqu'au plus élevé, 
jusqu'à celui qu'exige la constitution du mu
riate morcuriel corrosif ; qu'elle peut l'avoir 
dans tous les degrés intermédiaires, mais 
qu'elle possède des propriétés relatives au 
degré d'oxidation. 

5. Fourcroy pose pour principe que les 
oxidcs métalliques quelconques, donnent aux 
acides une couleur semblable à cel'e qu'ils 
ont eux-mêmes, et delà il conclut que lors
qu'un précipité mercuriel qui provient d'un 
sel blanc a une autre couleur , il faut qu'il se 
soit fait un changement dans l'oxidalion : 
cette opinion ne me parai! pas fondée. 

J'ai pris de l'acide muriatique , je lui ai 
fait dissoudre de l'oxide rouge de mercure; 
la dissolution s'est opérée facilement, sans 
qu'il se soit dégagé ni gaz oxigène , ni 
acide muriatique oxigéné : elle a formé 
d'elle-même de beaux cristaux de muriate 
mercuriel corrosif. Je remarquerai en pas
sant que ce procédé me paraît le plus simple 
et le moins dispendieux pour la préparation 
du muriate mercuriel corrosif. 

La combinaison que je venais de former 
contenait l'oxide rouge de mercure avec tout 
son oxigène ; elle n'avait cependant pas de 
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couleur : elle aurait donné avec l'ammonia

que un précipité blanc , avec la chaux et les 

alcalis un précipité plus ou moins orangé. 

L'oxide rouge de mercure se dissout facile-

ptent dans l'acide nitrique , sans qu'il y ait 

dégagement d'oxigène ; celte dissolution 

cristallise et forme un sel blanc : mais , si 

elle n'a pas un excès suffisant d'acide, elle 

donne avec l'eau seule un précipité blanc ; 

avec une plus grande quantité d'eau distillée 

récemment, un précipité jaune ; avec la 

chaux et les alcalis fixes, un précipité d'une 

couleur jaune beaucoup plus foncée. 

Un oxide coloré peut donc former des 

sels blancs et ensuite prendre d'autres cou

leurs , sans éprouver aucun changement dans 

son oxidation. 

6. Plusieurs chimistes ont observé que l 'a

cide murialique avait plus de dispositions\\ 

se combiner avec les métaux très-oxidés, 

que l'acide nitrique et le sulfurique: Four-* 

croy s'est servi avantageusement de cette 

considération pour l'explication de plusieurs 

phénomènes. Voici comment il s'explique 

( Mém. de l'Acad. 1790 , page 381 ) : « Cha-

» que acide exige des quantités d'oxigène 

» dans les métaux pour s'y unir ; l'acide mu-

* viat ique ne se combine en gcnéral qu'a-
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> vec les métaux très - chargés de ce prin-
» ripe ou Irès-oxldés ; le mercure paraît être 
» plus oxidé dans le muriate corrosif que 
> dans le nitrate ». Je me permettrai quel
ques observations sur les principes exposes 
par mon savant collègue. 

Tl ne me paraît pas exact de dire que 
chaque acide exige des quantités différentes 
d'oxigène dans les métaux pour s'y unir; 
l'acide nitrique, le sulfurique et le muriati-
que forment des combinaisons avec le mer
cure, depuis le terme le moins oxidé jusqu'au 
plus oxidé , et c'est la s rie qui en résulte 
pour les muriates, qui fait la principale dif
férence de toutes les préparations pharma
ceutiques , depu's le sublimé corrosif jusqu'à 
la panacée merci rielle : mais il y a cettedif-
férence que la combinaison de l'acide sulfu
rique et de l'acide nitrique avec le mercure 
très-oxidé, est beaucoup plus faible , beau
coup plus facile à être décomposée, même 
par l'action de l'eau, que celle de l'acide 
muriatique, qui présente au contraire une 
constitution très-stable. 

Si l'on porte son attention sur les métaux 
qui ont la propriété de prendre de grandes 
¡ roporiior.s d'oxigène, tels que le fer, l'é-
taim, l'antimoine ;|on observe les mêmes pro-
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priélés relatives des acides sulfurique , nitri
que et muriatique , de sorte que l'action des 
deux premiers qui diminue à mesure que 
l'oxidaiion avance, se trouve quelquefois si 
affaiblie qu'ils abandonnent, entièrement ou 
qu'ils ne peuvent dissoudre quelques métaux 
très-oxidés ; au lieu que l'acide muriatique 
les dissout, et les tient en dissolution, de ma
nière qu'on n'apperçoit pas si son action se 
trouve affaiblie , ou si au contraire elle est 
augmentée par une plus grande oxidation. 
- On peut donner une explication plausible 

de cette propriété comparative des acides 
sulfurique, nitrique et muriatique : le souffre 
et l'azote , bases des deux premiers, s'y 
trouvent saturés d'oxigène , de sorte que leur 
affinité résultante est très-faible pour les 
substances qui se trouvent aussi très-oxigé-
nées; mais l'acide muriatique, qui paraît 
n'avoir dans sa constitution qu'une très-pe
tite proportion d'oxigène , doit avoir beau
coup plus de disposition à se combiner avec 
les substances oxigénées. 

7. Dans ce qui précède , j'ai supposé que 
les difiéreos .alcalis partageaient l'acide d'une 
dissolution métallique avec l'oxide qui se 
précipite : je ne parle point ici des précipités 
par l'ammoniaque qui, dans quelques cir-
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constances, se décompose et change par là la 

constitution du précipité, ainsi que l'a fait 

voir particulièrement Fourcroy; mais cette 

propriété est sujette à des modifications qui 

demandent une attention particulière. 

Les expériences de Payen ont mis hors de 

doute, que le précipités de nitrates et de ma

riâtes mercuriels retenaient une portion plus 

Ou moins grande d'acide, de sorte qu'en ex

posant à une chaleur suffisante les précipités 

du nitrate mercuriel, il se dégage de l'acide 

nitrcux ;.et en faisant la même opération sur 

les précipités du muriate mercuriel, il se su

blime une quantité plus ou moins grande d'un 

muriate mercuriel insoluble. Je joindrai ici 

quelques observations à ce que j'en ai déjà 

dit ( Recherches , art. X I I I , no. i ) . 

Lorsqu'on décompose le muriate de mer

cure oxrgéné, par la quantité précise de car

bonate de soude qui est nécessaire pour opé

rer la précipitation , le pécipité contient de 

l'acide muriatique , de l'acide carbonique et 

de l'oxide de mercure en excès, de sorte 

qu'en exposant le précipité à l'action de la 

chaleur , il se dégage du gaz acide carbo

nique et du gaz oxigène; à-peu-prèsla moitié' 

de mercure se réduit en métal, et le reste du 

précipité se sublime, en retenant touL l'acide 
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muriatique qui était resté combiné avec 
Toxine , et en formant le muriate mercuriel 
observé par Bayen; le liquide qui surnageait 
le précipité, donne, par l'évaporation , d'a
bord du carbonate de soude, et ensuite un 
Sel triple dans lequel la soude domine. 

Le carbonate de potasse présente des plié-' 
nomènes différens : il n'en faut que très-ptu 
pour produire toute la précipitation dans la 
dissolution de muriate mercuriel corrosif, 
et le précipité qu'on obtient ne fait fias la 
moitié du poids de celui que donnerait la 
même quantité de muriate de mercure oxi
géné , précipité par le carbonate de soude. 
Ce précipité exposé à l'action de la chaleur, 
donne de l'acide carbonique, et se sublime 
presqu'en entier dans l'état de muriate mer
curiel avec le moins d'acide; il n'y en a 
qu'une très-petite partie qui reprenne l'état 
métallique : le liquide qui surnage le préci
pité ne fait aucune effervescence avec les 
acides ; de sorte qu'ici tout l'acide carboni
que est combiné dans le précipité avecl'oxide 
et une proportion d'acide muriatique à-peu-
prcs double de celle du précipité par le car
bonate de soude. Le liquide évapoté donne 
uusel triple beaucoup plus sohible dans l'eau 
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que le muriate de mercure oxigéné : ce sel 
cristallise-en aiguilles soyeuses. 

Le carbonate d'ammoniaque fait efferves
cence en décomposant le muriate mercuriel 
corrosif , et l'on ne retrouve point d'acide 
carbonique ni dans le précipité, •ni dans le 
liquide qui le surnage : le poids du précipité 
forme à-peu-près les cinq sixièmes du mu
riate décomposé; il s'en dégage de l'ammo
niaque , en y mêlant de la chaux ; lorsqu'on 
le pousse au feu , l'ammoniaque se décom
pose, et l'on ne reçoit que du gaz azote : tout 
le mercure se sublime sans réduction ; mais 
l'on voit que, dans ce sublimé , le mercure 
ne peut être autant oxidé que dans la subli
mation des précipités par les alcalis fixes ou 
par la chaux, puisqu'il a perdu une partie de 
son oxigène parla décomposition de l'ammo
niaque. Le liquide qui surnageait le préci
pité contenait une combinaison d'oxide de 
mercure, d'acide muriatique et d'ammo
niaque. 

La précipitation par l'ammoniaque a pré
senté les mêmes phénomènes, excepté l'ef
fervescence. 

8. En portant son attention sur les autres 
dissolutions et précipitations métalliques, on 

y 
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y reconnaît facilement le caractère de celles 

du mercure, et par les modification'; qui dé

pendent des affections particulières de cha pie 

oxide ; je crois donc pouvoir établir les prin

cipes suivans : 

i ° . Les acides agissent sur les oxides mé

talliques comme sur les autres substances , 

non en raison de leur masse, puisque , lors

qu'un métal est devenu peu soluble ou inso

luble, il peut être dissous par un excès d'a

cide , ou former , à L'aide de cet excès , une 

combinaison plus stable. 

2°. Lorsqu'on décompose une combinai

son métallique , L'alcali ou la terre alcaline 

dont on se sert, fait un partage de l'acide en 

raison de l'énergie de son act'on. Si la com

binaison métallique est faible, l'eau suffit 

pour la décomposer ; alors se forment les sels 

avec le plus ou avec le moins d'acide : en cela 

les oxides métalliques suivent les mêmes lois 

que les autres substances ; mais il arrive quel

quefois que ce n'est pas la base alcaline qu'on 

ajoute, qui fait le partage de l'acide, et que 

c'est l'oxide métallique qui partage, au con

traire, le précipitant avec l'acide , comme 

lorsqu'on forme l'or fulminant ou l'orate 

d'ammoniaque : quelquefois aussi le précipi

tant, L'acide et L'oxide métallique forment 

Tome XXXVIIL I 
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deux; combinaisons complexes, dont l'une 
est insoluble et l'autre reste liquide, ainsi 
que nous l'avons vu dans la décomposition 
du muriate mercuriel corrosif par l'ammo
niaque , et dans les expériences que j'ai dé
crites ( première suite , n o s , 10 et 11 ) . 

En géuéral, mais particulièrement pour les 
dissolutions métalliques, il ne faut pas sépa
rer par la pensée, la substance qu'on emploie 
sous le nom de précipitant, du liquide dans 
lequel on opère la précipitation ; mais il faut 
porter également son attention, sur toutes les 
substances qu'on met en présence , et qui 
peuvent former de nouvelles combinaisons. 

3 ° . Les oxides colorés peuvent produire 
des combinaisons sans couleur ; mais en cé
dant une partie de l'acide avec lequel ils 
étaient combinés, leur couleur reparaît pro
portionnellement à la quantité d'acide qu'ils 
ont cédée; de sorte que cette couleur est un 
indice de la constitution qui s'est établie, 
pourvu qu'il n'y ait pas de circonstance qui 
ait pu changer l'état d'oxidation. 

4°. Les oxides métalliques ne peuvent pas 
être comparés entre eux, à moins qu'on ne 
les prenne dans un état déterminé d'oxida
tion ; toutes les combinaisons qu'ils peuvent 
former varient, non-seulement par cette causej 
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mais aussi par la proportion d'acides qu'elles 
retiennent, lorsque cetle proportion n'est pas 
déterminée par une cristallisation : il n'y a 
relativement à l'oxidation que les deux ex
trêmes, celui de la plus petite et celui de la 
plus grande oxig 'nation , qu'on puisse re
garder comme conslans. 

Il suit de là que la nomenclature ne peut 
indiquer que d'une manière vague , et avec 
une grande latitude, les combinaisons métal
liques dans lesquelles l'oxidation et la pro
portion de l'acide ne sont pas déterminées. 

5°. Les acides ne suivent pas la même 
progression dans leur affinité relative aux de
grés d'oxidation : il y en a dans lesquels l'af
finité diminue avec l'oxida'ion , tels sont l'a
cide nitrique et l'acide sulfurique; il y en a 
dans lesquels elle paraît même augmenter , 
tel est l'acide muriatique. De là on voit com
bien était peu fondée, indépendamment de 
toutes les considérations que j'ai exposées, 
la prétention de classer les affinités des mé
taux pour les diffèrens acides, en les regardant 
comme des forces constantes. 

6". Les résultais des affinités complexes 
des dissolutions métalliques mêlées avec 
d'autres sels , peuvent encore varier par la 
proportion de ces sels, conformément à ce 

I 1 
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qui a été établi (De V'influence des prcpar^ 
tians dans les affinités complexes ) y ds 

sorte qu'alors, la proportion de l'oxigène dans 

l'oxide métallique, celle de l'oxide dans la 

dissolution, et celle de la combinaison saline 

qu'on met en action avec elle, contribuent 

toutes, aux nouvelles combinaisons qui s'éta

blissent. 

y.Onreconnaîtdonc clans l'action chimique 

des dissolutions métalliques, les lois que nous 

avons constatées dans celle des autres com

binaisons , si ce n'est que l'oxidation fait va

rier l'affinité du métal, soit pour les acides, 

soit pour les autres substances , et multiplie, 

pour ainsi dire, dans les métaux, la propriété 

de former des combinaisons ; ce qui com

plique souvent les résultats à un tel point que 

l'observation exacte peut bien démêler dans 

les faite, les circonstances qui les déterminent, 

mais que la théorie ne peut les prévoir par 

la seule considération des propriétés con

nues , comme elle peut le faire à l'égard des 

autres substances, dont l'action dépend d'un 

plus petit nombre cle conditions. 

8. L'état dans lequel l'oxigène se trouve 

combiné avec les métaux, inilue ausri sur les 

propriétés des oxides et des précipités métal

liques comparés entre eux. Bayen a observé 
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que plusieurs précipités mercuriels, ainsi 
que l'oxide rouge, détonaient fortement, 
quoique d'une manière inégale, lorsqu'onles 
exposait à la cîialeur, après les avoir mêlés 
avec du souffre , et que quelques-uns étaient 
privés de cette propriété , sans qu'il ait 
indiqué la raison du phénomène et de l'ex
ception. Il me paraît indubitable que cette 
propriété de l'oxide de mercure , et des pré
cipités dans lesquels il domine , dépend de 
ce que foxigène y possède plus de calorique 
qu'il n'en conserve dans la combinaison qu'il 
forme avec le soufre,'ou dans l'acide sulfu
rique. 11 arrive donc la même chose qu'avec 
le nitrate et le muriate oxigéné de potasse , si 
ce n'est que l'effet n'est pasaussi considérable; 
mais dans les précipités du muriate mercu
riel corrosif, il n'y a que la partie qu'on peut 
regarder comme non engagée dans l'acide 
muriatique, celle qui peut se réduire en mé
tal pari'action delà chaleur, qui puisse pro
duire la détonation. Ceux donc de ces préci
pités qui retiennent assez d'acide muriatique, 
pour qu'il ne se fasse qu'une petite réduction 
de mercure par l'action de la chaleur, ne 
peuvent point produire de détonation : tels 
sont effectivement les précipités par l 'am-

I 3 
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înorriaque, par le caihonale d'ammoniaque, 

par le carbonate de potasse. 

o. La propriété découverte par Fayen est 

donc analogue à la propriété fulminante de 

l'orale rt de l'argenlate d'ammoniaque] mais 

on ne l'apperçoit pas dans les autres oxides 

et précipités métalliques, 11 faut donc que 

l'oxigène se trouve dans ces derniers, plus dé

pourvu de calorique. 

10. Les propriétés qui dépendent de l'oxh 

dation varient donc dans chaque métal en 

raison des proportions de l'oxigène ; et celles 

qui dépendent de l'état de concentration de 

l'oxigène , sont le principe des phénomènes 

qui sont dus aux changemens de combinai

son , qu'éprouvent les substances élastiques. 

( Recherches , art. X I V , u o s . 12 et iS ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . I35 

R A P P O R T 

Sur la T.ampe mécanique des citoyens 

Carcel et Carreau , 

Fait à la classe des sciences physiques et 

mathématiques, le 16 veniôsean y. 

Par k citoyen G U Y T O N . 

I i A classe nous a chargés ( i ) d'examiner 

la lampe mécanique que les citoyens Carcel 

et Carreau lui ont présentée dans sa séance 

du 21 du mois dernier, comme devant ajouter 

un nouveau degré de perfection aux lampes 

à courant d'air, relativement à l'intensité de 

lumière , à l'économie et à la commodité de 

l'usage journalier. 

Les lampes à courant d'air intérieur , dont 

l'invention appartient au citoyen Argaut, et 

qui furent annoncées pour la première fois, 

en février 1784 (2) , ont produit, dans l'art 

de s'éclairer, une révolution que le tems ne 

(1) Les citoyens Charles et Guylon , commissaires* 

(2) Journal de Physique de ce mois , page 15cj, 

• I 4 
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peut qu'affermir , comme toutes celles qui, 
fondées sur de ^ n i s principes , reçoivent 
tous les jours la sanction de l'expérience. 

Peu de tems après, le citoyen Lange ima
gina de donner à la cheminée de verre, un 
étrangement qui, en dirigeant le courant 
d'air extérieur, plus près delà flamme, acheva 
de déterminer Une combustion encore plus 
complète de l'huile, et produisit ainsi une 
lumière plus v i t e , sans qu'il pût en résulter 
ni odeur ni fumée, 

La réunion de ces inventions paraissait ne 
rien laisser à désirer ; cependant les citoyens 
Carcel et Carreau ont pensé qu'il était pos
sible d'y ajouter encore un degré de perfec
tion. Ils ont considéré que les lampes à cou
rant d'air, les mieux établies, ne donnaient 
pas constamment la même intensité de lu
mière ; que la mèche n'étant pas toujours 
également abreuvée d'huile, était sujette à 
se charbonner : que l'on était obligé de l'é
lever, en allumant, au-delà de la juste me
sure , ou de la remonter après quelques 
heures ; enfin, que les cheminées de verre ne 
pouvant être fabriquées avec assez de préci
sion pour que l'étranglement se trouvât tou
jours à la même hauteur , on n'obtenait que 
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rarement, et comme par hasard , l'effet 
qu'elles devaient produire. 

En même terns qu'ils s'occupaient des 
moyens de remédier à ces inconvéniens, ils 
n'ont pas négligé ce qui pouvait rendre l'u
sage de ces lampes plus avantageux pour l'é
conomie, d'un service plus commode pour 
les remplir, les transporter, sans crainte de 
répandre l'huile, sans que l'agitation fasse 
une trop forte impression sur la flamme, sans 
que le réservoir interceptât une partie de la 
lumière, et en leur donnant enfin des formes 
agréables et susceptibles d'ornemens. 

Le compte que nous allons rendre de l'exa
men que nous en avons fait , mettra la classe 
à portée déjuger des difficultés qu'ils ont eu 
à vaincre , des procédés ingénieux qu'ils ont 
employés, et des succès qui ont couronné leur 
industrie. 

La lampe mécanique a été allumée sous 
les yeux de la classe, pendant quelques ins-
tans ; elle a pu voir la belle lumière qu'elle 
donne, et même la comparer avec celle des 
lampes ordinaires qui éclairaient la salle ; 
nous l'avons vue absolument la même , cinq 
heures après l'avoir allumée , sans toucher à 
la mèche. 

Pour déterminer plus exactement l'inten-
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(1) Lnviron 14 pieds 8 pouces . 

(2) } uv i ruo 10 pieds 2 p o u c e s . 

site do la lumière, elle a été placée à une 
distance telle qu'un corps interposé produi
sait une ombre semblable à celle d'une lampe 
à courant d'air ordinaire ; les distances se 
sont trouvées, pour la lampe mécanique, de 
46 décimètres ( 1 ) : pour la lampe ordinaire, 
de 33 (2) : ce qui donne pour le carré des 
distances le rapport de 2116 à i c S o , ou de 
100 à 48. 75. 

Les lampes à courant d'air ordinaires ne 
donnant pas toujours une lumière parfaite
ment uniforme , et la cheminée de verre de 
celle que nous employions n'étant pas dans 
les dimensions les plus favorables, nous avons 
cru devoir chercher la confirmation de, ce 
rapport, dans la comparaison avec les bou
gies dont la lumière est moins sujette à va
rier. 

Six; 1 ougies du poids d'un hectogramme 
(S à la livre) ont été groupées de manière 
queleuis flammes ne pouvaient s'éclipser ré
ciproquement 3 l'ombre produite par l'inter
position d'un corps opaque , et reçue sur un 
carton , ne s'est trouvée égale à celle produite 
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par la lampe mécanique , que quand les 
bougies ont été rapprochées à 566 centi
mètres ( 1 ) , la lampe mécanique étant re
culée jusqu'à 785 (2_).Les Carrés de ces nom
bres donnent le rapport de 100 à S 1.968. Si 
l'on substitue au dernier terme le produit de 
sa division par le nombre des bougies , on 
voit que la lumière de la lampe méca
nique est à celle d'une bougie , comme 
100 est à 1 1 . 5 4 ; o u c e e s t ta même 
chose , qu'il faudrait 11 bougies et pour 
répandre la même clarté. 

Celte lampe pouvant servir de réchaut 
économique pour les usages domestiques, et 
pour la plupart des opérations de chimie, 
même par la voie sèche, il devenait intéres
sant d'évaluer le degré de chaleur qu'elle 
pourrait communiquer à des vaisseaux pla
cés au-dessus de la cheminée de verre. Nous 
avons pris pour cela une pièce pyrométrique 
de V\ edgwood , non cuite ; elle a été enfer
mée entre deux petites capsules très-minces 
de platine, et posée sur un support, d'abord 
à 4 centimètres d'élévation (3_) : au bout d'une 

(1) Dix-sept pieds 5 pouces. 

(2) Vingt-quatre pieds 2 jfcuces. 

(3) Un pouce 5 ligues. 
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(J) SJX lignes 

demi-heure, la retraite était de 3 degrés de 
l'échelle pyrométrique. Elle a été replacée 
à ïS millimètres (r) seulement du bord de 
la cheminée, et après y avoir été tenue pen
dant deux heures , elle a passé le 7 e . degré , 
ce qui d'après la table de correspondance de 
Wedgwood , indiquerait io5 .6r degrés du 
thermomètre centigrade. 

Un tube de verre de 5 millimètres de dia
mètre , du poids de 3j décigrammes, le 
double décimètre a été facilement courbé au-
dessus de la cheminée , c'est-à-dire , à 8 cen
timètres de l'extrémité supérieure de la 
flamme. De l'élain'placé dans un petit creu
set de kaolin, sur un support à la même 
hauteur, a coulé en moins de 7 à 8 minutes; 
5 grammes d'antimoine en petits fragmens, 
ont donné dans un pareil creuset, au bout 
d'une heure, une fusion assez avancée pour 
arrondir la partie inférieure du culot, et l'on 
sait que la plus faible estimation de la cha
leur qu'exige ce métal, est de 4 3 1 degrés. 

La consommation de l'huile a été déter
minée par plusieurs essais, l'un desquels a été 
continué pendant 7 heures; elle a très - peu 
varié ; le terme moyen a été de 34-648 
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g r a m m e s p a r h e u r e s ( 9 g ro s 2 g r a i n s ) ; c e 

q u i , a u p r i x a c t u e l des h u i l e s v é g é t a l e s r a -

finées,fai( une d é p e n s e de 5.3o2 e e / i ' i m e s . 

Dans les mo3 rens d ' e x é c u t i o n p o u r o b t e n i r 

ces effets, n o u s r e m a r q u e r o n s d ' a b o r d la d i s p o 

sition de l a c h e m i n é e d e v e r r e q u i s ' é l è v e e t 

s 'abaisse à v o l o n t é , en t o u r n a n t sur s o n é c r o u 

le c y l i n d r e q u i l a p o r t e ; les n e u f p a s de v i s 

qui y sont p r a t i q u é s , d o n n e n t t ou t e l a l a t i 

tude n é c e s s a i r e p o u r a r r i v e r a u jus te p o i n t , 

quelque soi t l ' i r r é g u l a r i t é des c h e m i n é e s . 

Ces d e u x p i è c e s son t e n é t a i n , p a r sui te d e 

l 'attention q u e les a u t e u r s o n t e u d ' é l o i g n e r 

le cu iv re de t o u t e s les p a r t i e s q u i p e u v e n t 

être touchées de l ' h u i l e , p a r l a q u e l l e i l e s t , 

comme l 'on s a i t , t r è s - p r o m p t e m e n t d i s p o s é 

à donner u n o x i d e v e r t . On p o u r r a i t c r a i n d r e 

que le f r o t t e m e n t d e l ' é t a i n sur l ' é t a i n , n e 

rendît l a m a r c h e de ce t t e v i s p l u s d u r e , e t n e 

dé te rminâ t , p e u L - ê t r e d a n s u n t e m s assez 

cour t , la d e s t r u c t i o n des f i l e t s , i l s e r a f a c i l e 

de parer à c e t i n c o n v é n i e n t , en f a i s a n t l ' une 

des deux p i è c e s en fer . 

L ' idée d e f a i r e m o n t e r l ' h u i l e , a u m o y e n 

d'une p o m p e m i s e en m o u v e m e n t p a r un re s 

sort, p résente des a v a n t a g e s t rès-réels , en c e 

que l a m è c h e c o n t i n u e l l e m e n t a b r e u v é e , n 'est 

jamais dans le c a s de se c h a r b o n n e r f a u t e d e 
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cet aliment , et que la flamme , toujours 
éloignée des bords du cylindre qui renferme 
la mèche, ne peut ni le calciner, ni y dépo-
poser celte croûte d'huile durcie, qui al 1ère si 
souvent l'eifet des lampes ordinaires. 

Mais l'exécution de ce projet n'était pas 
sans difficultés ; la plus grande était sans 
doute de communiquer le mouvement des 
rouages dans le réservoir de l'huile où de
vaient jouer les pistons, sans qu'il pût donner 
lieu à la moindre filtration de ce fluide pé
nétrant , qui n'aurait pas tardé à se répandre 
dans la cage des rouages, et delà, surtout ce 
qui se serait trouvé à portée d'être souillé par 
cet écoulement. 

Vos commissaires ont pensé qu'ils ne rem
pliraient qu'imparfaitement la tâche que 
vous leur avez imposée , s'ils se bornaient à 
considérer les premiers résultats du jeu de la 
machine soumise à votre jugement, qu'ils 
devaient chercher encore à en apprécier la 
solidité, à prévoir les dérangemens dont sa 
construction la rendait suscepube ; lesinven-
lions n'ayant véritablement de prix qu'autant 
que la durée des services que l'on en attend, 
est en proportion du travail et de la dépense 
qu'elles exigent. 

Nous avons donc examiné avec soin tout le 
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mécanisme intérieur de la nouvelle lampe, 
et il nous a paru que, soit par le choix: des 
matières, soit par la disposi ion des pièces et 
la combinaison des forces et des résistances, 
les inventeurs étaient parvenus ¿1 surmonter 
toutes les difficultés pour en rendre l'usage 
aussi sûr que reflet en est riche en lumière. 

Son éclat est tel que l'on sera souvent obligé 
de le tempérer , sur-tout dans les apparte-
mens resserrés , 11 pour les vues délicates ; 
mais ce serait se plaindre du degré de per-
fection atteint, que d'en faire un reproche à 
ceux qui en ont imaginé les moyens. I c i , 
comme dans tous les arts qui consomment 
pour produire, on éprouve toujours bien 
plus le défaut de puissance que le défaut de 
régulateur, pour en modérer l'action. 11 sera 
facile de se défendre de la vivacité de cet 
éclat, en entourant la lumière d'une gaze 
blanche , ou encore mieux d'une teinte 
bleuâtre , qui dérobe à l'œil l'aspect de la 
flamme ; ou bien en y adaptant une che
minée de verre de la même forme et des 
mêmes dimensions, mais qui porte également 
une légère nuance de bleu; ou enfin, en 
masquant Ja flamme par un verre dépoli ( 1 ) . 

(1) La cheminée de verre pourrai! elle-même être 

dépolie dans toute la partie qui répond à la flamme. 
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Nous avons fait l'essai de ces trois moyens, 

avec la précaution, pour n'être pas trompés 

par les reflets, d'opérer dans une chambre où 

la lumière n'arrivait que par la porte, la 

lampe étant placée dans le fond de la cham

bre voisine; nous avons été étonnés de l'in

tensité que conservait la lumière. 

Avec la gaze blanche , on pouvait lire fa

cilement à 78 décimètres ( 1 ) , dans le même 

livre dans lequel on lisait auparavant à 89 : 

c'était XAnacharsis, édition de Didot. 

Avec la cheminée de verre bleu , on lisait 

encore à yi décimètres. 

Une glace de onze millimètres d'épaisseur, 

dans l'état que l'on nomme douci, c'est-à-

dire , prête a recevoir le poli, ayant été pla

cée devant la lampe , à la distance de 12 cen

timètres de la flamme, on lisait sans peine à 7.5 

décimètres ( 2 ) ; et cependant l'éclat était 

tellement affaibli, que la flamme ne présen

tait plus de forme distincte, et que l'on n'ap-

percevait en regardant la glace, qu'une lueur 

vague , non terminée , comme quand les 

rayons de soleil commencent à traverser un 

nuage. 

Une chandelle mise à la place de la lampe 

{ l ) Environ 24 pieds. 

( 2 ) A'ingt-trois pieds I pouce. 
derrière 
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Tome XXXVITL K 

derrière la même glace , on ne lisait que dif

ficilement à 23 décimètres, et avec deux 

chandelles à 36. 

Ainsi, la comparaison établie par tous les 

procédés qui pouvaient donner des résultats 

décisifs, ont été constamment à l'avantage 

de la lampe mécanique. Nous proposons à 

la classe de lui donner son approbation ; elle 

sera pour les inventeurs , lajuste récompense 

de leurs travaux, et contribuera à leur as

surer le fruit de leur industrie , en fixant les 

opinions sur le degré de perfection qu'ils ont 

ajouté à un instrument d'une si grande utilité» 
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E X P É R I E N C E S 

Sur le piatine. 

Par D . Louis P R O U S T . 

Traduites de l'espagnol ( 1 ) , parle citoyen DIB\RR A R T. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Des corps étrangers qui se trouvent mêlés 

au platine. 

X J K S corps qui se trouvent ordinairement 

mêlés au platine, sont des sables pierreux et mé

talliques , de la pyrite, de l'or et du mercure. 

Le premiers sont de petits cryslaux de roche, 

et des fragmens de la couleur des hyacin

thes ; les seconds, des sables ferrugineux de 

deux espèces : les uns octaèdres, attirables à 

l'aimant ( parmi lesquels il s'en trouve qui 

ne recouvrent cette propriété qu'après avoir 

été chauffés ) : les autres également noirs et 

anguleux, mais dont les arêtes et les angles 

sont détruits, de manière qu'il n'est pas pos

sible d'en déterminer la ligure 3 ce qui an-

,fj) Anal, de /ustoria naturai. Madrid, 1799. n°. I«R. 
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nonce qu ' i ls sont m o i n s durs q u e les p r é c é 

dons. Ces de rn ie r s ne son t p o i n t a t t i r ab les à 

l ' a i m a n t , m ê m e a p r è s a v o i r é té c h a u f f é s , e t 

présentent à l ' a n a l y s e de n o u v e l l e s s u b s t a n c e s 

combinées a v e c le f e r ; p h é n o m è n e s q u i a u 

torisent à les c o n s i d é r e r d a n s l e u r u n i o n , 

comme u n e m i n é r a l i s a t i o n d ' un g e n r e p a r 

t icul ier , a ins i q u e l ' on le v e r r a d a n s l a sui te . 

C II A P I • T R E I I. 

De la manière de séparer les sables dû, 

platine. 

On m e t t ro i s o u q u a t r e l i v r e s de m i n e d e 

platine (1) su r u n e t a b l e l a r g e , q u i a des 

bords un p e u é l e v é s , e t a u n p i ed de d i s t a n c e 

de l'un deS c o t é s : o n é t e n d le p l a t i n e p a r l e 

moyen d 'une c a r t e o u d ' u n e r è g l e , d e m a 

nière qu ' i l o c c u p e un e s p a c e d ' e n v i r o n d e u x 

pieds ; o n sûufle a l o r s o b l i q u e m e n t a v e c u n 

soufflet à m a i n , p o u r f a i r e p a s s e r d u c ô t é 

opposé le sab le q u i est t ou jou r s p lus l ' é g e r 

(1) Il y a cVins l'original la platina, que l'on a ciu 
devoir rendre par ces mots : mine de platine, paf-toift 

où l'auteur ne veut parler en efïet que dé la substance 

fossile qui tient ce métal , et non du métal pur. On sent 

que cela était nécessaire pour éviter la confusion. Note 

d;s e'dilews. 
K 2 
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qu2 l'or et le platine. En répétant cinq ou six 
fois cette opération, avec l'attention de porter 
le vent en différens sens, on peut obtenir le 
platine assez pur, pour, qu'en l'examinant à 
la loupe, il ne s'y trouve pas un grain de 
sable par livre. 

C H A P I T R E I I I . 

De l'or. 

On découvre rarement, même à l'aide de 
la loupe, tout l'or que contient une mine de 
platine ; et comme le mercure a servi d'in
termède pour sa séparation, il est clair que 
s'd en est resté quelques grains, ils ont dû 
retenir leur part de mercure. Delà provient 
sa couleur blanche qui, se mêlant au brillant 
du platine , empêche de les appercevoir. 

J'ignore si l'on a , dans les mines de ce mé
tal j des moyens sûrs pour reconnaître si la 
séparation de l'or est complète. Voici un pro
cédé que l'on pourrait adopter par sa simpli
cité , et qui consiste à chauffer le platine 
dans une cuiller de fer, ou dans un creuset. 
Le mercure se volatilise, l'or reprend sa cou
leur , et le platine celle du fer calciné. La 
couleur de l'or le fait alors distinguer très-
aisément du platine. 
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De cette manière, j'ai séparé sept onces 

d'or, de cent onces de quelques mines de pla

tine , et jusqu'à i3 d'autres mines. Le produit 

moyen est de 10 pour cent, comme je l'ai 

annoncé dans le tems au gouvernement. 

Ces feuilles sont de couleurs diflérentes : il 

yen a d'un j'aune d'or, de jaunes pâles et de 

vertes. Les dernières essayées au chalumeau 

avec le borax, s'affinent en le teignant en 

vert, de même que le fer ; ce qui fait voir 

que c'est un or vert natif, pareil à celui dès-

bijoutiers» » 

L'acide nitrique digéré à froid sur ces nù~ 

nés, enlève de même le mercure à l'or, mais 

non pas aussi parfaitement que la chaleur. 

Il vient ordinairement d'Amérique des 

mines de platines noires , plus fines que celle 

qui est blanche. Elles tachent les doigts r 

probablement à raison de la surabondance 

de graphite ou plombagine. Je n'ai point 

trouvé d'or dans cette espèce , et je n'ai pu 

acquérir aucune connaissance de son origine» 

C H A P I T R E I V. 

Du soufre mlnérallsateur du platine. 

Lorsqu'on expose fa mine de platine au 

fendu chalumeau-, sur le charbon, il s'en 

K 3 
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exhale une odeur pénétrante de soufre , ac

compagnée de fumée qui ne blanchit pas 

l'or et qui ne s'élève qu'à un degré de c haie tu1 

supérieur à celui qui volatilise le mercure. Les 

mines de platines noires , donnent plus de 

fumée que les blanches. 

• Les gros grains de platine choisis et chauf

fes , donnent aussi l'ode#c de soufre et la fa

mée. Un particulier qui avait été chargé, 

par le gouvernement , de ramasser du pla

tine , m'a dit que les plus gros grains qu'il 

eûtvus, n'excédaient pas le volume d'un poi>, 

et qu'il en avait donné plusieurs à l'arche

vêque de Santa-Fe. Quant au grain énorme 

que l'on disait avoitété placé au cabinet de 

Vergara, le directeur de la société Basquaise, 

m'a assuré qu'il n'en avait aucune connais

sance. 

Lorsque l'on chauffe jusqu'au rouge les 

mines de platine, dans un creuset couvert, 

on ne distingue aucune odeur de soufre, au 

milieu de la vapeur du charbon ; mais à 

l'instant que l'on découvre le creuset, cette 

odeur se fait sentir avec la plus grande force. 

Elle disparaît , si l'on vient à boucher le 

creuset. ; elle est aussi moins active , si l'on 

découvre le creuset quand l'odeur ne se fait 

plus sentir , malgré l'augmentation de la 
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chaleur. J'ai été long-tcms sans pouvoir con
naître la nature de celle vapeur, mais les 
expériences que l'on verra dans la suite , 
m'ont prouvé que ce n'était autre chose qué 
de l'acide suifurique concentré. 

Sur 1600 grains de mine de platine blanche 
bien épurés, rt chauffés dans une cornue , je 
je n'ai obtenu que demi-grain de mercure et 
un grain et demi d'eau , sans aucune espèce 
de gaz. Ayant cassé la cornue qui conser
vait encore un peu de chaleur , il s'en ex'hala 
une odeur sulfureuse. La mine de platine de
vint noire, et se trouva légèrement collée et 
adhérente au verre. 

Un mélange de 400 grains de la même 
mine , et d'une quantité égale de muriato-
de mercure doux , chaufîé dans une cornue, 
a donné , après la sublimation du muriale, 
une couche très-légère de cinabre, qui ver-
nissail la voûte , et prenait, en la raclant un. 
peu , la couleur du vermillon. 

La mine de platine que l'on fait rougir 
dans un creuset et que l'on verse sur-le-champ 
dans un vase d'argent , noircit le vase de lu 
même manière que le soufre. Lnfin , toutes 
1rs dissolutions de platine précipitent abon
damment avec la barile. 

Les sulfures de platine, tant natifs qu'ar-
K 4 
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( i ) C'est bien encore icj mine Se platine qu'il faut 

entendre ; ei même l'expressu n de sulfure de platine 

jaatlf, ne serait exacte qu'autant qu'il ne s'y trouverait,-

pas d'autres matières. Note des éditeurs.. 

tificiels, ne laissant point aller leur soufre y 

quand on les chauffe dans des vases couverts, 

on est fpndé à croire que ce métal n'en peut 

être entièrement dépouillé à un feu libre ; 

car le sulfure qui occupe le centre de chaque 

grain, peut être alors considéré comme ren

fermé dans un vase. 

Voila donc le soufre comme partie consti

tutive de la mine de platine. Dernandera-t-on 

à quel combustible ce soufre se trouve uni? 

Si on se rappelle que le fer, cl même le cui-> 

vre existent aussi dans cette mine. on ne 

soupçonnera pas qu'il soit combiné avec le 

platine , et cependant c'est à ce métal que le 

soufre Se trouve uni comme on le verra dans 

la suite. En attendant, on peut déduire des 

expériences qui précèdent, que ce qu'on ap

pelle actuellement , et ce qu'on^ doit conti

nuer d'appeler platine (pla/ina ) , n'est évi-, 

tlemnicnt autre chose que la minéralisation^ 

ou le sulfure du métal ( i ) qu'on a trouvé 

convenable de nommer le platine ( platino ) 
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dans la moderne nomenclature des substances 

métalliques. 

C H A P I T R E V. 

Jus s ai d'oxidalion de la mine de platine. 

Lorsque la mine de platine est chauffée 

au rouge dans des vaisseaux ouverts , elle 

prend l'apparence du fer oxidé du canon de 

fusil, mais avec cette différence , que l'oxi-

dation qui s'est opérée à la surface , se trouve 

au maximum ; car en la frottant sur du pa

pier, ou en la triturant avec de l'eau dans un 

mortier de porcelaine, on en détache une 

poudre rouge. Ou en acquiert une nouvel'e 

preuve en faisant digérer dessus de l'acide-

muriatique , qui dissout entièrement cette 

poudre , et donne, avec les alcalis, un pré

cipité de fer oxidé à 4 8 pour 100. Ce qui 

reste de platine A repris sa blancheur. 

Je rapporterai ici une expérience faite , il 

y a bien des années , par le citoyen Darcet , 

et à laquelle je fus présent. Ce professeur fit 

placer dans un creuset, au four à porcelaine 

de Sèvres , quelques onces de mine de pla

tine , laquelle , retirée du four , fut triturée 

avec de l'eau, et séparée, par çe moyen, de-
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toute la poudre qu'elle contenait. Après lui 
avoir enlevé cette première couche, elle fut 
remise au four , et dépurée urfe seconde fois 
de la même manière, et cette opération ré
pétée, donna une nouvelle quantité de pou
dre. Enfin , après avoir passé ainsi au four, 
autant queje puis me rappeiîcr, sept à huit 
fois, le platine se trouva totalement changé 
en unoxided'un brun très-foncé. Ees circons-
1 anees neme permirent pas alors d'apprendre 
du citoyen Darcet , quel avait été le résultat 
de ses derniers essais. 

On trouve aussi dans le journal de Physi
que, la relation des expériences faites sur le 
platine dans le four de porcelaine de Furs-
temberg ; mais l'auteur n'ayant pas pris la 
précaution d'enlever l'oxide à mesure qu'il se 
formait , il en conclut, comme Macquer, 
Pcaumé et d'autres chimistes , que le platine 
était indestructible. Revenons à l'oxidation 
dont il s'agit. 

L'acide murialique dont nous avons parlé, 
avait enlevé du platine calciné trois oxides; 
savoir, celui du fer , cAui du cuivre , et ce
lui du platine. Cette dissolution réunie avec la 
solution de muríale d'ammoniaque , donna 
le précipité jaune qui est particulier au 
platine.. 
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La potasse fat employée pour achever de 
précipiter la liqueur , il en résulta un second 
précipitéd'oxide rouge de fer, mêlé d'un peu 
de cuivre qui se manifesta tout de suite par 
le muriate d'ammoniaque. 

S i , dans cette dissolution , il se fût trouvé 
quelqu'oxide qui eût pu sur - oxider l'acide 
muriatique , la dissolution du platine n'au
rait rien d'étonnant. Mais son oxidation ne 
pouvant être attribuée à une pareille cause , 
ondoit inférer que lorsque le platine se trouve 
cpmbiné avec d'autres métaux , il s'oxide 
plus facilement qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Le 
platine a donc cette propriété comme les 
autres métaux , dans lesquels l'état de com
binaison favorise toujours l'oxidation. 

Voici le détail d'une expérience faite avec: 
beaucoup de soin. Huit cents grains de pla
tine blanc, bien épurés de l 'or, du sable et 
du mercure , qu'on avait fait calciner pen
dant, une heure , n'avaient perdu qu'un seul 
grain. Les ayant passés ensuiîe ¿1 l'acide mu-
rialique , ils y laissèrent quatre grains et 
demi, et reprirent leur blanc heur ; par où 
l'on voit que l'oxigène atmosphérique, avait 
presque remplacé le poids du soufre qui s'é-
lait dissipé. 
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Les 794 7 grains, calcinés une seconde 
fois, devinrent rîoirs, etleur poids-augmenta 
c'e deux, grains ; mais on ne distingua plus 
l'odeur du soufre , circonstance qui rendit 
plus frappante la combinaison de l'oxigène. 
A\ ant été passés de nouveau à l'acide mu-
riaticjue , ils perdirent cette fois 9 f de leur 
poids; ils se trouvèrent blancs et visible
ment corrodés. 

On fît bouillir, pour la troisième fois, 
dans le même acide, les 7P8 grains qui res
taient , et il en résulta une nouvelle perte; 
mais celle qu'ils éprouvèrent dans un nouvel 
acide, et après une"qcatrième ébullition ,fut 
lente et infiniment moindre; elle: n'excéda 
pas , dar s ces ceux derniers essais, quatre 
grains e t demi. 

L'ae ti m afràilf.ie de l'acide, me fit croire 
qu'il e'tait nécessaire de continuer l'oxida-
tion , pour pénétrer davantage dans l'inté
rieur du pLtine, ce qui m'engagea à procé
der à une quatrième calcination ; mais elle 
lut inutile, car l'es grains ne changèrent ni 
de poids ni de couleur; ainsi, l'application 
ce l'avide muiiatique fut infructueuse. La 
L U ne se trouvait alors revêtue de platine* 
[ UT , rctieuiflai.' fort bien à. de l'argent de 
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tas aloi, qui aurait été aiîi ré dans le blan
chiment employé par les orfèvres. 

La perle totale éprouvée par ces huit cents 
grains, était de 17 \ grains, ou un peu plus 
de deux centièmes. On trouva , à Ja fin de 
•ces opérations , un grain d'or qu'on n'avait 
pas apperçu en épurant la mine, et ce grain 
me prouva que l'acide nitrique n'entrait pour 
rien dans l'action de t'acide muriatique sur le 
platine. 

Les dissolutions métalliques dont nous ve 
rrous de parler, contenaient chacune du pla
tine , du fer et du cuivre ; elles furent trou
blées par le muriale d'ammoniaque ; d'où 
l'on peut déduire qu'il suffit que le platine 
soit dissous dans l'acide muriatique pour 
qu'il puisse être précipité par ce sel. 

Revenons actuellement à la mine de pla
tine. Lorsqu'on la traite avec le muriate de 
mercure doux , on la trouve dans le fond de 
la retoi'te, avec tpus les signes ce la corrosion. 
L'eau lui enlève sur-le-champ une e/îîores-
cence légère d'un blanc jaunâtre; et la po
tasse, versée dans celte liqueur, en sépare 
un oxide rouge de fer et de cuivre. A l'égard 
du platine., il ne s'y en trouve point; d'où l'on 
peut conclure que le f( r et le cuivre seule
ment, avaient reçu du muriate de mercure, 
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une quantité suffisante d'oxigène , pour opé

rer leur dissolution, f a perte de lamine fut 

de 12 pour cent. Nous voilà maintenant obli

gés de reconnaître trois métaux dans la mine 

de platine. NoUs ne larderons pas à y décou

vrir encore indépendemment du soufre, deux 

autres combustibles ( i ) . 

C II A P J Ï * K E V I. 

Essais de l'acide nitrique sur la mine de 

platine. 

Un acide de 35 degrés , dans lequel on 

fak bouillir de la mine pure, n'en altère seu-

( i ) L ' au teu r de la m iné ra log ie d 'Espagne , D . C h n s -

L I A N TIerrgen , 6 ' e x p n m e A I N S I dans le rJe. cahier des 

m ê m e s Anales de Ciencias naturales. 

A p r è s A V O I R l u le m é m o i r e pub l i f par D . L O U I S Proust, 

dans le tome p i e i m e r de ce recue i l , on est obl igé de re-

C O N I K U L R E q u ' i l ne s e t i o u v e pas de plat ine na t i f , puis

q u ' i l présente une vraie minéra l isa t ion , C O M M E le 

p r o u v e ce m é m o i r e . 11 est b ien à regretter que nous 

N ' A V I O N S pas C N C O I E la m o i n d r e not ice géognosliqne 

d 'une substance aussi p réc ieuse. 

T). H e r r g e n ind ique en m ê m e 4 E I N S les l ieux où se 

t rouve le p lat ine , q u i sont : 

Choco , Papayan, ()uilo, Rio del Pinto , dans la 

p rov i nce du P é r o u . 

Carfha^èile, 

Baibade. dans la nouve l le G r e n a d e . Note des éditeurs. 
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lement pas le poli ; il ne Fait que séparer 
Tordu mercure. Le même acide n'a pas eu 
plus d'action sur la mine noircie pat la ral-
cination et soumise à la même ébulIilion.Elle 
conserva sa croûte , et l'acide ne changea 
rien à son état. Cependant , Margraf et 
Lewis, prétendent que l'acide nitrique a une 
action quelconque sur la mine. Mais ou leur 
acide tenait de l'acide murialique, ou la 
mine de platine sur laquelle ils ont opéré, 
était plus ferrugineuse. Cela est très-possible; 
car il y a des mines de platine qui ont un 
grand nombre de grains encroûtés, et d'autres 
caverneux qui contiennent de l'oxide rouge. 
Laininede platine noire quejepossède, et qui 
a appartenu à Don Pedro d'Avila , se trouve 
dans ce cas. Je ne saurais douter maintenant 
qu'il ne nous vienne , à différentes époques , 
des mines de platine noires. Celle qui fut 
remise il y a peu d'années, au cabinet du 
roi, dont j 'ai un échantillon qui m'a été 
donné par notre traducteur de Buffon, est de 
cette espèce. On les blanchit par le moyen 
de l'acide murialique; mais cela ne suffit pas 
pour leur donner le brillant des belles mines 
blanches du'commerce. 
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C H A P I T R E V i t 

De l'acide nitro-mnriatiqiie, sur la miné 

de platine. 

Je composai cet acide avec les acides ni

trique et muriatique. J'indiquerai ailleurs les 

proportions les plus convenables pour opérer 

cette dissolution. 

Quatre cents grains de mine de platine 

bien choisie , qui m'avait été remise par D. 

Casimir Ortega, furent traités dans cet acide, 

jusqu'à ce qu'il eût perdu toute son action; 

II resta une matière noire qui, après avoir 

été lavée et réunie dans une tasse de porce

laine, se trouva peser io T grains , ou deux 

livres 10 onces pour cent. 

La même quanLité de 400 grains de mine 

de platine blanche que je tenais de D. Do

mingo Fernandcz, laissa 6 grains d'un ré

sidu noir , ou un et demi pour cent. 

Une égale quantité de la même mine, dont 

on choisit les plus gros grains } laissa 14 

grains , ou 3 T pour cent de résidu noir. Ces 

trois expériences donnent un produit moyen 

d'environ deux et demi pour cent. 

Des 
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Des mines de platine noires. 

Quatre cents grains de la mine de platine 

de Don Pedro d 'Avila , laissèrent 7 grains ou 

une livre et douze onces pour cent de résidu. 

Quatre cents grains de la môme mine lais

sèrent o grains de résidu noir , ou deux livres 

et un quart pour cent. 

Une égale quantité des plus gros grains de 

cette mine, laissèrent trois pour cent de ré

sidu; ainsi, le produit moyen des mines 

noires, a été de 1 livres et 12 onces pour 100. 

On voit qu'il y a une variété assez remar

quable dans la quantité de ces résidus ; elle 

provient d'abord de l'action très-variable du 

dissolvant, qui détruit plus ou moins la subs

tance du résidu ; et en second lieu, de ce qu'il 

se trouve quelquefois dans ces résidus , des 

grains du sable métallique dont nous avons 

parlé , qui sont ordinairement assez gros et 

comme enchâssés dans le cœur du platine. 

Cefait a aussi été observé par le cit. Guyton-

Morveau. 

C H A P I T R E V I I I . 

Du graphite des mines de platine. 

Les résidus dont on vient de parler, ne 

sont autre chose que du graphite ou de la 

Tome XXXVIIL L 
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plombagine : elle brûle lentement au chalu
meau, enflamme le nitre, et enlève à l'a
cide d'arsenic son oxigène ; les traces qu'elle 
laisse sur le papier ont du brillant; exposée 
au feu , elle ne perd ni sa douceur au tact, 
ni la propriété de teindre ; en un mot, elle a 
autant de lustre que le meilleur crayon 
d'Angleterre. 

Pour que l'essai par cette méthode soit 
exact, il faut que le graphite, chauffé au 
chalumeau, n'exhale point d'odeur sulfu
reuse; car si cette odeur se faisait sentir, 
elle indiquerait qu'il contenait encore du 
métal qui n'était pas dissous. Je dois cepen
dant observer que , pendant la dissolution, 
le platine parait se réduire en une poudre 
noire, ou pour mieux dire, qu'il s'en dé
tache une poudre qui ressemble à de la galène 
grossièrement pulvérisée. 

Cette poudre qui n'est pas moins pesante 
que le platine, s'accumule au fond de l a . 
retorte : après la -dissolution des grains du 
minéral, elle conserve encore long-tems le 
même aspect, et ce n'est qu'en renouvellant 
l'acide nitro-muriatique, qu'elle disparaît en
tièrement, ne laissant à sa place que le gra
phite. Nous verrons dans la suite quelle est la 
nature de cette poudre. 
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C H A P I T R E I X . 

Observations sur les dissolutions du 

platine. 

Pour enlever à ces dissolutions l'acide ni

trique employé avec excès pour oxigéner l'a

cide muriatique , il faut pousser leur con

centration au point de leur donner la consis

tance du miel. L'acide muriatique surabon

dant , s'oxigénant à son tour aux dépens de 

l'acide nitrique restant, acquiert la qualité 

de gaz muriatique oxigéné, combiné avec 

du gaz nitreux. 

La masse saline qui reste, est d'un brun 

foncé ; elle se dissout clans l'eau chaude, si 

la dessiccation n'a pas été trop forte ; car 

alors la partie qui résiste à la dissolution , 

est un muriate brun , qui contient mo nscl'a-

cide , dans lequel on retrouve du platine , du 

fer et du cuivre , et dont on ne peut, même 

en le lavant à plusieurs reprises , enlever l'a

cide muriatique. A l'égard de la dissolution 

liquide, elle n'est autre chose qu'unmuriate; 

car, après l'avoir décomposée par le moyen 

de la potasse, on n'a trouvé, dans la réunion 

de ces sels, que du muriate de potasse, et un 

peu de sulfate. La saveur en est astringente, 

L 2 
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mais sans aucun de ces retours métalliques, 
qui sont si désagréables dans toutes les dis
solutions d'argent, de cuivre , etc. 

Si dans cet état on traite la dissolution avec 
la polasse, on obtient les précipités salins 
communs à toute dissolution de platine ; 
mais par l'évaporation , on n'obtient pas 
un atome de nitrate; d'où l'on peut déduire 
que l'acide nitrique des dissolutions noncon-
centrées, n'a aucune part dans les précipita
tions de cette espèce. On verra, dans le cours 
de cet écrit, que dans les précipités des dis
solutions les plus nitriques, il ne se trouve pas 
le plus léger vestige de cet acide.En un mot, 
le résultat des dissolutions de platine dans 
l'acide nitro -muriatique , est de produire, 
comme dans celle de l'or , un muriate pur et 
simple de platine. J'ajouterai à ce que je viens 
de dire , qu'on apperçoit la différence qu'il y 
a d'une mine de platine à l'autre , par celle 
qu'on remarque dans la couleur de leur dis
solution. La mine de platine noire , par 
exemple, dissoute dans la même quantité 
d'acide que la mine blanche ; donne une cou
leur beaucoup plus rouge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . I65 

C H A P I T R E X . 

Dissolution en grand de la niine de 

-platine. 

Les phénomènes qu'on observe clans la 

dissolution de ce minéral , lorsqu'on opère 

sur de fortes quantités, ne diffèrent point de 

ceux que l'on remarque lorsqu'on l'exécute 

sur de petites parties. Cependant, il y a dans 

la première de ces opérations quelques effets 

plus marquans que je vais indiquer. 

Lorsque l'acide nitro - muriatique , aidé 

'd'uue chaleur modérée , commence à atta

quer le platine , les premières bulles de gaz 

se couvrent d'une poudre jaune qui les re

tient à la surface delà liqueur. Ces globules 

flottent dans tous les sens , et finissent par 

s'attacher aux parois de la retorte, où ils 

s'évanouissent peur faire place à d'autres. 

Ces phénomènes étant communs à beaucoup 

de métaux sulfureux , on est autorisé à croire 

' que cela vient du soufre qui enveloppe ces 

bulles de- gaz. Cette poudre , ainsi déposée 

sur les parois de la retorte , ne tarde pas à se 

dissiper, parce qu'étant très-divisée et en 

petite quantité, elle subit promptenientl'ac-

L 3 
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lion des a gens qui tendent à la convertir en 

acide sulfurique. ^ 
Revenons encore à la poudre noire. A 

mesure que la dissolution s'avance, on voit 
cette poudre se former, augmenter et pren
dre , avec le platine restant, une couleur 
plombée, semblable , comme je l'ai déjà dit, 
a celle de la galène pulvérisée. 11 convient 
alors de mettre de côté ce résidu, sur lequel 
le dissolvant n'a plus qu'une très-faible ac
tion , qu'on ne peut même continuer qu'à 
force d't bullitions, et en ajoutant une grande 
quantité de nouveaux acides. Cette dissolu.' 
tion, transvasée sur du nouveau minéral, 
agit avec beaucoup de force ; ce qui prouve 
que ce résidu , quoique tenant encore abon
damment dmmétal, résiste beaucoup plus 
(tue la nouvelle mine , à l'action du dis-
solvant. 

Cette poudre a été remarquée par ceux 
qui ont travaillé sur le platine; mais ils ne 
l'ont pas examinée, .le parlerai, dans la suite, 
de sa nature; mais je ne pourrai peut-être le 
faire comme je le désirerais , parce que j'ai' 
été obligé de remettre cette partie de mon 
travail à un autre tems. 

four obtenir cette poudre séparément, il 
faut laver le résidu dans une grande quantité 
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d'eau, l'agiter beaucoup, et décanter très-
promptement, parce que sa pesanteur est 
peu différente de celle du minéral qui reste À 
dissoudre. Ce qui n'a pas été emporté par la 
décantation , étant mouillé et froissé entre les 
doigts, se brise et donne encore une assez 
grande quantité de poudre noire. ]1 est donc 
nécessaire de retirer de nouveau du fond de 
l'eau, le minéral qui s'y trouve , de le frotter 
avec force entre les mains, pour en séparer la 
poudre , et la réunir à la première. Il est 
évident, d'après ce qui précède, que les frot-
temens et les chocs éprouvés par le minéral 
agité par l'ébullition , et corrodé par les 
acides, ont opéré la séparation de la poudre 
noire. 

Si , au lieu de broyer ces grains, on les 
laisse tout entiers , et qu'on les examine à la 
loupe, on verra qu'ils ont conservé leur 
forme , qu'ils s'écrasent facilement , qu'ils 
sont creux et couverts de lames brillantes. 
On y découvre , le plus souvent, l'ouverture 
parlaqu'elle le dissolvant a pénétré dans l'inté
rieur; et comme leur couleur ne diffère au
cunement de celle de la poudre , on ne sau
rait douter que celle-ci ne soit un résidu de 
l'érosion des grains de platine. A u reste , ces 
phénomènes sont plus remarquables dans les 
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mines de platine noires que dans les blanches, 
parce que le principe qui produit cette pou
dre , me paraît y être plus abondant. 

C H A P I T R E X L 

Expériences sur la poudre noire. 

* 

On a fait calciner, dans un creuset d'une 
large ouverture , deux cent grains de cette 
poudre bien pressés ; ils exhalèrent une fu
mée acide sulfurique. Je crus remarquer, 
vers la fin de la calcination , que la fumée , 
quoiqu'encore acide, n'avait plus le carac
tère sulfureux. Le résidu était assez noir, et 

1 

commençait à s'agglutiner : il avait perdu 23 
parties; les 177 qui restaient, furent dissoutes 
dans l'acide nitro-muriatique. La dissolution 
fut précipitée par le muriate d'ammoniaque, 
et il en résulta un muri-ammoniacal sem
blable à d'autres, dont nous parlerons dans 
la suite. La liqueur qui restait, se trouva in
finiment moins colorée qu'à l'ordinaire. Je 
la traitai avec la polasse , qui , à mon grand 
étonnement , fit précipiter un phosphate 
blanc de fer; je l'appelé blanc , parce que 
c'est celui que produit tout fer oxidé au 
maximum. 
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Nous avons donc ici , d'une part, du soufre, 
et de l'autre du phosphore , combinés dans 
le résidu de nos platines en plus grande quan
tité que dans le métal même. 

Le restant de la poudre noire ne pesant que 
42 grains, il est évident que l'acide en avait 
dissous i 3 5 , sur les 177 grains de la poudre 
noire qu'on avait fait calciner. 

Ces 42 grains de poudre étaient encore 
assez noirs ; ils ne donnaient plus aucune 
odeur au feu du chalumeau. Us ne furent pas 
attaqués par l'acide nitro-muriatique. Ce n'é
tait autre chose que de la plombagine ou gra
phite assez pur. 

Pour connaître avec plus d'exactitude la 
nature de cette poudre, voici l'expérience 
que je crus devoir faire. 

Je fis dissoudre 200 grains de poudre noire 
bien sèche, mais non calcinée , dans de l'a
cide nitro - muriatique de la même force. 
Après avoir lavé et pesé le résidu , il m'indi
qua que le dissolvant n'en avait pris que 24 
grains. La dissolution traitée ensuite avec du 
muriate d'ammoniaque , me donna un muri-
ammoniacal ordinaire; et ladernièreliqueur 
produisit, par l'addition de la potasse, du 
phosphate cle fer , ce qui ne m'apprit rien 
de nouveau. 
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Mais si l'on se rappelé que 2oo grains de 
la poudre noire qui avaient perdu 23 grains 
de soufre et de phosphore , laissèrent ensuite 
enlever, par ce même dissolvant, jusqu'à 
i 3 5 grains de platine , on sera sûrement 
étonné de voir que 2oo grains de la même 
poudre, qui conservait encore ses 23 grains 
de combustible, aient résisté à l'action du 
dissolvant au point de ne lui céder que 24 
grains de métal. Cette résistance doit néces
sairement trouver sa mesure dans la diffé
rence des nombres 135 et 2 4 , qui nous repré
sentent ici les quantités soustraites de la 
poudre noire dans la première et la seconde 
expérience. 

Je soupçonnai pour lors , que l'union des 
combustibles accumulés dans le platine, for
mait peut-être le plus grand obstacle à la dis
solution, tant dans ces expériences que dans 
celles qu'on fait en grand sur le platine. Plu
sieurs faits que j'avais déjà observés sur la 
dissolution des sulfures métalliques , com-

. parée à celle de leurs métaux respectifs , me 
confirmèrent dans celte opinion , du moins, 
jusqu'à ce que d'autres observations m'eus
sent mis en état de rectifier ce qui pouvait 
n'être pas fondé dans celte, conjecture. 

Je recueillis, en conséquence , la poudre. 
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après la petite perte qu'elle avait éprouvée 
dans l'acide nitro - muriatique , et je la pré
sentai au feu du chalumeau. Elle exhala au-
même instant une fumée de soufre , et peut-
être même d'acide phosphorique, aussi dense 
que celle qu'elle avait produite avant d'avoir 
été soumise à l'action du dissolvant. Si l'on 
suppose donc que la poudre noire cède au 
dissolvant parties, au lieu de 24, au 
moment où elle se trouve , par la torréfac
tion , séparée de ces combustibles , il ne 
reste plus de cloute que , d'une part , ces 
combustibles opposent une forte résistance à 
l'action des acides r et en défendent le pla
tine, et de l'autre, que l'économie prescrit 
dans les opérations en grand, de conserver 
séparément la poudre noire, pour la faire 
calciner avant de la traiter par l'acide nitro-
muriatique. 

Si l'on fait attention que les sulfures et 
pliosphures de fer , qui sont les seuls qui se 
trouvent en petite quantité dans le minéral, 
sont incapables d'opposer une telle résistance 
à l'action de l'acide nitro-muriatique , on ne 
cloutera plus qu'elle ne soit due principale
ment au platine sulfuré et phosphore. 

A l'appui de ma conjecture, je dirai deux 
mots sur les sulfures que je viens de citer. 
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(1) Si ce sont les degrés du pèse-liqueur du citoyen 

Baume , comme on peut le présumer, ils indiquent iu\e 

pesanteur spécifique de 1.089a 1.114. NOTE DES ÉDITEURS. 

(2,) Pesanteur spécifique I . 3 l ^ . 

Le sulfure de mercure, ou le cinabre, con
tient le métal dans son état naturel, et non 
comme on le dit communément, dans l'état 
d'oxide ; et malgré la disposition du mercure 
à s'unir à l'oxigène , l'acide nitrique concen
tré n'attaque point le cinabre. 

Le cuivre prend 28 parties de soufre sur 
100 , et jamais moins ; cependant il peut dis
soudre du sulfure de cuivre en diverses pro
portions , comme on peut le voir dans mes 
essais sur les cuivres noirs. Si l'on présente à 
un acide nitreux de 12 à i5 degrés ( 1 ) du 
cuivre qui contient du sulfure , le cuivre sera 
dissous , et le sulfure qui se séparera sous la 
forme d'une poudre d'un bleu noirâtre, ne 
pourra s'oxider qu'à un très-grand feu. 

J'ai appliqué bien des fois un acide de 35 
degrés (2), à des mines d'argent d'Amérique, 
tenant des sulfures de cuivre , de plomb , de 
fer, d'antimoine, de zinc, de manganèse etc. 
et j'ai vu que si l'on ne chauffait pas ces mé
langes , la plupart des métaux étaient pris par 
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( La suite au prochain cahier. } 

l'acide, à l'exception de la totalité, ou au 

moins de la plus grande partie de l'argent 

qui s'y trouvait en état de sulfure , d'où l'on 

peut déduire que ce sulfure estun de ceux qui 

résistent beaucoup plus que le métal même à 

l'action de l'acide nitrique. Il est très - vrai

semblable qu'il y en a beaucoup d'autres 

dans le même cas que je ne me rappelle pas 

en ce moment. 
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N O T I C E . 

Sur rimile extraite du cornus sanguìnea de 
Linné. Cl. IV. Tetrandrie monogyne. 

P a r le c i t oyen M A R G U E R O N , p h a r m a r c i e n , de 2». 

clase de l ' hôp i ta l mi l i ta i re d ' i ns t ruc t i on de Strasbourg. 

I i E cornus sanguinea de Linné , arbuste si 

recherché des jardiniers pour l'ornement des 

massifs en bosquets, tant à cause de son port, 

que de la belle couleur rouge que prennent 

ses tiges, ses rameaux et ses feuilles , sur la 

linde l'été 3 porte une baie qui , lorsqu'elle 

est à l'état de maturité , est d'une couleur 

noirâtre , et dont l'utilité , tant pour la mé

decine que pour les arts , a été méconnue 

jusqu'à présent. 

L'aspect gras et onctueux que présentent 

ers baies lorsqu'on les écrase sous les doigts, 

m'a fait penser qu'elles pourraient contenir 

une huile qui , certainement, jouirait de 

quelques propriétés. Bien persuadé de celte 

vérité , que rien n'est inutile dans la nature ; 

j'engageai le citoyen Chèvre use, jardinier 

botaniste, à Molsheim , département du Bas-
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Rhin, où cet arbuste croît en assez grande 
abondance à récolter une quantité de ces 
baies. 

Dix kilogrammes de ces baies furent ra
massées , étendues dans un grenier , non pour 
les faire sécher, mais bien pour leur faire 
prendre une consistance plus molle: dans cet 
état, elles furent réduites en pâte et soumises 
à la presse; sans addition de chaleur, on ob
tint environ deux litres d'un liquide gras, 
onctueux, d'une viscosité semblable à de 
l'huile , d'une couleur verte quoique très-
claire, et d'une homogénéité parfaite, ayant 
d'ailleurs toutes les propriétés physiques d'une 
véritable huile, sans odeur et sans goût dé
sagréable , ce qui nous détermina, le citoyen 
Clievreuse et moi, à en manger une salade : 
nousen mangeâmes plusieursfoissans éprou
ver d'incommodité. Ces diverses propriétés 
ne suffisant point pour présenter ce liquide 
comme une véritable huile, il était de mou 
devoir de la soumettre à diverses expériences 
dont voici le résultat : 

Une goutte de ce liquide huileux, jetée 
sur un vase rempli d'eau, s'est étendue en 
une pellicule très-mince, réfléchissant les 
couleurs de l'iris. 

Désirant savoir s'il serait possible d'enle-
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ver à ce produit huileux sa couleur verte, 

j'ai employé le lavage à l'eau froideet chaude, 

l'eau chargée de sulfate d'alumine, d'ardoise 

en poudre , de charbon pulvérisé etc. Tous 

ces divers moyens ont été inutiles} les li

quides ci-dessus mentionnés ne se sont nulle

ment colorés, et la couleurverte de l'huile est 

toujours restée la même. 

L'alcool a aussi été employé ; ce véhicule 
ayant pris une teinte verdâtre, je pensai que, 
par ce moyen, je parviendrais à enlever la 
matière colorante : j'ajoutai à une portion de 
cet alcool , ainsi coloré , une certaine 
quantité d'eau. Le mélange devint sur-le-
champ blanc , et il surnageait quelques 
gouttes d'huile. Je lis évaporer, dans un ap
pareil distillatoire, une autre portion de cet 
alcool coloré , l'alcool que j'en obtins était 
incolore , et il me resta une portion d'huile 
ayant la même couleur qu'auparavant : l'al
cool ne devait donc sa couleur qu'à la disso
lution d'une portion d'huile, et non à la sé
paration de la matière colorante. 

Le soufre s'est parfaitement combiné avec 
cette huile ; à l'aide du calorique, il est 
résulté de celte combinaison , un véritable 
heaume de soufre d'une belle couleur rouge 

foncée, 
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Foncée , tirant sur le brun , et d'une odeur 

très-fétide. 

La potasse, la soude et l'ammoniaque, ont 

formé avec cette huile de véritables savons , 

plus ou moins solides. 

L'acide sulfurique concentré , combiné 

avec cette huile, a produit un véritable sa

von acide, d'une couleur jaunâtre, ayant 

l'aspect d'une résine. 

Les acides nitrique et muriatique n'ont 

présenté à froid, aucune action sensible sur 

cette huile , seulement ils ont pris une légère 

couleur verte. 

L'acide nitrique, chauffé avec cette huile , 

lui a fait prendre nne consistance solide et 

une couleur jaune parfaitement semblable à 

celle de la pomade citrine ; il y a eu pendant 

1 ebullition, un gonflement considérable , de 

dégagement de gaz nitreux , etc. La théorie 

de cette opération étant parfaitement connue, 

je me dispenserai de la donner ici. 

N'ay^ant pu me procurer d'acide nitreux , 
il m'a été impossible de connaître l'iflamma-
bilité de cette huile par les acides. 

En faisant boxiillir quelques tems, cette 

huile sur de la litharge , elle a acquis la pro

priété siccative , ce qui l'a rendue propre à 

Tom-s XXXVIII. M 
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la peinture , propriété dont elle jouissait 

avant son oxigénation , mais moins qu'après. 

En continuant Jlébullition, l'acide de plomb 

s'est d'ésoxidé, et a été totalement dissous ; 

le mélange a pris une consistance et une cou

leur brune et parfaitement semblable à celle 

de l'onguent de la mère. 

La même expérience a été répétée, en 

ayant soin d'y ajouter de l 'eau, et de re

muer continuellement, comme cela se pra

tique pour l'emplâtre diapalme ; j 'ai obtenu 

une matière emplastique d'une bonne consis

tance et d'une couleur parfaitement sembla

ble à celle de l'emplâtre de viga eu m mer-

curio : cette couleur m'ayant fait croire que 

j'avais manqué mon emplâtre , que je présu

mais devoir être d'une couleur blanchâtre, 

j 'ai répété plusieurs fois la même expérience, 

en y apportant tous les soins possibles ; et 

chaque fois j 'ai obtenu un emplâtre delà 

même couleur. La théorie des emplâtres 

ayant été très-bien décrite par le citoyen 

Deyeux, je me dispenserai de la donner. 

J'ai soumis une portion de cette huile au 

contact de l'air atmosphérique } au bout de 

quelques tems elle avait pris un peu plus de 

consistance. 

La même expérience a été répétée, mais 
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arec addition d'eau , et en prenant les pré
cautions que prescrit le citoyen BerfholeC; 
au bout d'un mois , l'huile a pris une consis
tance solide et une couleur blanche analogue 
à de la cire. 

Désirant enfin savoir de quelle utilité pour
rait être cette huile pour l'économie domesti
que, j'ai rempli une lampe garnie de mèches 
de coton qui étant allumées, ont répandu une 
belle lumière sans fumée ni odeur sensible : la 
même lampe garnie de a mêmes mèches , a 
successivement été remplie d'huile d'olives , 
de rabette; cette dernière a duré deux heures, 
l'huile d'olive deux heures et quart, et celle 
àucornus sanguinea, deux heures et demie. 

Si l'on joint à ces diverses expériences, la 
propriété qu'a ce liquide huileux , de ne 
point se figer, l'on auratous les caractères de 
l'huile du cornus sanguinea. 

D'après ces expériences , les seules qu'il 
m'ait été possible de faire, je puis conclure 
que le suc huileux , obtenu par l'expressiott 
des baies du cornus sanguinea, est une véri 
table huile , jouissant de certaines propriétés 
qui pourront la rendre utile aux arts , au 
commerce, et peut-être à la médecine ; je 
pense en outre qu'elle doit être placée, d'a-

M 1 
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près les principes du citoyen Fourcroy, 

dans la seconde classe, renfermant les huiles 

siccatives q u i s'épaississent promptement, ne 

se figent point par le froid, s'enflamment 

par l'acide nitreux seul, et forment avec l'a

cide sulfurique des espèces de résine. 
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N O T E , 

SUR L ' O P I U M E T SUR SA C O M P O S I T I O N , 

Suivie de divers procédés pour l'obtenir, 

du pavot blanc. ( Papayer somniferum 

Linné ). 

Par le citoyen D Ù E U C l'aîne', apothicaire à Rouen. 

I / H I S T O I R R naturelle de l'opium ne pa

rait pas généralement bien connue. On cloute 

encore s'il existe de l'opium en larmes; on est 

seulement d'accord que cette singulière subs-

' tance est extraite , ou tirée par les peuples 

orientaux , du pavot blanc somnifèr : mais , 

quels procédés emploient-ils pour l'en obte

nir ? et quel degré d'accroissement doit 

avoir cette plante, pour le produire tel qu'on 

nous l'envoie? Enfin , fait-on subir une pré

paration quelconque à ce végétal, avant d'en 

extraire l'opium ? 

Voilà ce qui n'est rigoureusement décrit 

par aucuns des auteurs qui en ont parlé. 

Plusieurs naturalistes, et en particulier, 

Lémeiïj dit positivement, dans son diction-

M 3 ' 
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naire des drogues simples , qu'il n'existe 

point d'opium en larmes, et que celui du 

levant est tiré des feuilles et tètes de pavot. 

Les plus grands chimistes qui en ont parlé , 

tels que Fourcroy, Chaptal, Beaumé, Bouil-

lon-Lagrange, etc. , ne sont point d'accord, 

si on l'extrait des feuilles , tiges et capsules 

récentes et encore vertes , ou si on le retire 

directement des têtes du pavot parvenu à son 

dernier degré d'accroissement et de maturité, 

en en faisant l'extrait à la manière accou

tumée. 

Cette divergence, dans l'opinion d'auteurs 

dont les connaissances ne peuvent être révo

quées en doute, m'a déterminé àm'occuper, 

depuis deux ans , de cette substance , en cul

tivant , à cet effet, un très-grand nombre de, 

pavots blancs. Papaver album et somni' 

jerum JÀnné. 

Mais avant de rendre compte des diverses 

expériences que j'ai faites pour en obtenir de 

l'opium , il est bon de fixer notre opinion sur 

deux faits dépendans de cette substance, telle 

qu'elle nous vient du levant, par la voie du 

commerce. 

Il est certain que l'opium oriental contient, 

au minimum i de son .poids d'impuretés. 

J'ai souvent examiné ces corps hétérogènes, 
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et après divers lavages, il m'a été facile de 

découvrir, que ce n'était autre chose que les 

tiges, feuilles , fécules, péduncules, capsules 

et semences de pavot extrêmement écrasés. 

Je ferai voir par la suite que cette addition 

contribue singulièrement à donner à l'opium, 

l'odeur vire use etnauséabonde, qu'on lui con

naît. 

On sait encore que cette odeur vireusc est 

extrêmement volatile , et que souvent elle 

n'existe plus à la surface des pains d'opium 

desséchés , soit par le laps de tems , soit arti-

. ficiellement ; tandis que la partie inférieure 

de ce même pain, encore visqueuse, en est 

toute empreinte, et répand une odeur insu-

porlable , quand on les tranche par le mi

lieu; d'où il résulte que ce principe volatil 7 

araitie , ni existe qu'accidentellement. 

Les expériences suivantes, éelairciront ce 

que je viens d'avancer, tant sur ces deux 

derniers faits , que sur la solution des 

questions que j 'a i proposées en tête de cerné-

moire. 

Première expérience. Si on fait dessé

cher de l'opium visqueux, à une chaleur qui 

n'excède pas 40 à 5o dégrés, thermomètre de 
Réaumur, au» point d'être pulvérulent, i l 

perdra sou odeur vireuse narcotique, et pren-* 

M 4. 
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tira relie du laudanum ou opium purifié de 

pharmacie ; il n'en diffère que par ses impu

reté?,. Les vapeurs qui s'en émanent, ramas

sées dans un appareil convenable, s'y con-

da usent, en partie , en un liquide presque lim

pide , mais qui prend, quelques jours après , 

une légère couleur citrine. Cet arôme, ou 

esprit recteur, est accompagné d'un fluide 

a<-'riforme j qui n'rst pas tout-a-fait miscible à 

l'eau , l'un, et l'autre répandait une odeur de 

pain-d'opium que l'on coupe par le milieu, 

mai-, avec un degré d'énergie, tel qu'elle suf

foque , et très - promptement, les animaux 

qu'on expose dans l'atmosphère de ce gaz. 

Je fis, l'année précédente, l'extractif de 

pavots blancs , pris à diflérens périodes d'ac

croissement, sans jamais avoir pu obtenir 

une substance avec l'odeur d'opium , ou 

même celle de laudanum. Je m'apperçus seu

lement, qu'il survenait d'un tas de feuilles de 

pavot abandonnées , un principe aromatique 

très-analogue à celui obtenu de l'expérience 

précédente, ce qui m'a déterminé à faire les 

suivantes. 

Deuxième expérience. Le 3 prairial der

nier, 12 feuilles de pavot blanc , parvenues 

à-peu-près au tiers de leur accroissement, 

furent écrasées et broyées parfaitement dans 
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un mortier de marbre, sans addition d'au

cun liquide. Le suc était très-abondant, de 

couleur brune , légèrement émulsionné , peu 

amer ; le tout fut mis et exposé à l'air, dans 

un pot de grès. La chaleur atmosphérique 

était entre 10 à 12 degrés. Thermomètre de 
Réaumur. 

Le 4 , j 'ai observé un léger gonflement. Le 

b au matin, la masse se boursoufla prodi

gieusement. Il s'en dégageait déjà une odeur 

vireuse , qui avait beaucoup de ressemblance 

avec Y arôme obtenu de la dessiccation de l'o

pium. Le 6 , il s'en émanait une si grande 

quantité de vapeur, qu'il était impossible 

d'eu approcher,sans éprouver un violentmal 

de tête. Le 7 , j'exposai le vase au soleil pen

dant 12 heures. La fermentation devint en

core plus véhémente : j'agitais la masse, de 

tcms en tems, en observant ce qui se passait. 

Je m'apperçus bientôt que l'odeur vireuse 

déclina, et fut en partie remplacée par une 

autre , qui avait beaucoup d'analogie avec le 

gaz azote; la plante et le sue, se foncèrent en 

couleur : enfin, ils s'oxidèrent au dépends de 

de l'air ambiant, ce qui donna probablement 

naisssance au radical nitrique , qui, combiné 

avec l'arôme de la plante, formèrent l'odetir 

particulière dont j 'ai parlé. 
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Troisième expérience. Le 24 du même 

mois , 12 livres de pavot, environ au^ de 

de leur accroissement, et préparés comme 

ceux de l'expérience précédente, furent aussi 

exposés dans un pot, à l'air. Le 2 6 , la masse 

commença à fermenter, l'odeur vireuse nar

cotique se décela d'une manière très-tran

chante ; mais cette fois je ne l'exposai point 

au soleil. Le 28, l'odeur d'opium était bien 

marquée ; j'en exprimai le suc , le filtrai à 

froid, puis le fis évaporer à une chaleur très-

modérée , jusqu'en consistance d'extrait. 

J'avais l'espoir bien fondé d'obtenir de vé

ritable opium pour résultat , mais vaine es

pérance , à mesure que le suc s'épaississait, il 

perdit l'odeur vireuse , et l'extractif que j'ob

tins , ne conserva que celle qui est propre à 

ceux tirés des plantes inodores, d'où je 

conclus encore, que cet arôme était de même 

natureque celui obtenu de l'expérience n°. IE R. 

Quatrième expérience. Le 14 messidor 

suivant, je tirai 2 livres de suc de pavot, 

partie en fleur et partie prêt à fleurir. Ce 

suc était d'un jaune sale, à-peu-près sembla

ble à celui de la grande chélidoine j il avait 

une très-légère odeur de laudanum , une 

amertume prononcée , et laissait une forte 

arrêté sur la langue ; je l'exposai à l'air dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 187 

un pot de fayance où il fermenta rapide
ment, au point que le 17 , il s'en émanait 
une odeur semblable à celle de l'opium d'E-
gvple. Je fdtrai ce suc à froid; et clans l'es
poir de lui conserver son odeur , je le fis 
épaissir, en l'exposant dans des assiettes à 
l'ardeur du soleil ; l'extractif que j'obtins 
ressemblait encore à celui de l'expérience 
précédente. 

Cinquième: expérience. Le iy messidor, je 
tiraienviron 1 kiîog. de suc de têtes de pavot, 
partie en fleur et partie défleuri, et déjà 
très-gros ; il était plus amer que celui des 
expériences précédentes. Je le fis réduire à 
moitié par une chaleur très-douce, dans 
l'espoir que la matière étant plus dense , 
ses principes plus rapprochés, j'obtiendrais, 
après la fermentation, une masse dont les 
parties odorantes seraient plus coercibles. 

Ce suc ainsi épaissi, ne commença à fer- • 
menter que le 2 6 , quoique la chaleur at
mosphérique fût plus forte que lors des ex
périences précédentes. L e 3o, il avait l 'o
deur désirée et promettait beaucoup. 

Epérances fugitives; j 'en réduisis la moi
tié en extrait, qui était parfaitement sem
blable à celui obtenu des expériences, n° \ 3 
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et 4 : je conservai l'autre partie dans un fla

con bien bouché, pour servir à une autreex-

perience. 

Sixième expérience. Le 28 messidor, 4 
hect. décapsules bien vertes, mais parvenues, 

à leur dernier degré de grosseur , et 12 déca-

gram. de feuilles et tiges prises proche le pé-

duncule de la plante , furent écrasées et 

broyées parfaitement; il en résulta une masse 

épaisse, gluante 3 le suc en était plus coloré > 

encore plus amer que celui des expériences 

précédentes. Le tout, mis à l'air dans un pot 

de fayance, fermenta promptement ; quatre 

jours suffirent pour y d'évelopper l'odeur du 

vrai opium oriental. 

J'en conservai une partie pour servir par 

la suite , et fis épaissir l'autre à une chaleur 

qui n'excéda pas 40 degrés. Cet extractif 

conserva une très-légère odeur de laudanum: 

c'était un mélange à-peu-près semblable à 

celui de l'opium du commerce , moins l'a-

rome et le gaz volatilisés par la chaleur. 

Il serait inutile et superflu de rapporter ici 

les nombreuses expériences qui suivirent les 

deux dernières : toutes ont donné pour ré

sultat un extractif inodore ou presque ino

dore. Il est bon cependant d'observer que 

les feuilles , tiges, capsules etc. des pavots 
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écrasés, décèlent toujours après une fermen

tation plus ou moins longue , l'odeur vireuse , 

ou celle de l'arôme obtenu de l'expérience 

n°. 1 ; mais que ces substances abandonnées 

la perdent après 10 à 12 jours d'exposition À 
l'air. 

Avant de passer À d'autres essais, je 

dois rendre compte de diverses remarques 

faites sur les pavots, depuis l'instant de leur 

floraison, jusqu'au moment où la capsule 

commence À jaunir ; époque où elle ne gros

sit plus, et ne laisse exuder aucun suc. 

Je fis 3 dans l'espace de quinze jours , des 

incisions, tant au péduncule qu'à la partie 

inférieure d'un grand nombre de très-belles-

têtes de pavot; il en découlait un suc blanc-

jeaunâtre presque inodore, mais très-amer , 

qui obstruait l'incision, et s'y colorait en noir 

en très-peu de tems ; sa saveur ne, changeait 

pas à l'air, mais il y prenait d'abord l'odeur 

vireuse, développée parla fermentation dans 

les expériences précédentes : le soleil la fai

sait promptement évaporer , et ce suc ne 

conservait que celle du laudanum. 

J'observai encore que , dans mon champ , 

il y avait des pavots dont les capsules avaient 

ifhe forme globuleuse presque parfaite , et 

que les autres affectaient la forme ovoïde. 
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Les premières produisaient naturellement 

de l'opium sans incision aucune. Ce suc 

vient s'aglomérer dans 2 , 3 et même 4 su

tures qui se trouvent au péduncule, s'y con

crète , et y prend , en très-peu de tems , l'o

deur et la couleur du laudanum. J'en ai ra

massé des petites masses qui pesaient jusqu'à 

4 grains. J'ai pris 2 grains de cet opium, qui 

m'ont procuré un sommeil très-calme et très-

prolongé. C'était l'opium en larmes. 

Tous ces pavots furent semés le 10 germi

nal dernier , dans un terrein très-gras et bien 

cultivé, garanti du vent du nord et de nord-

est , par une bâtisse et un mur. Les plus 

beaux étaient éloignés d'un pied l'un de 

l'autre. 

.La nature ayant perfectionné son ouvrage, 

je crus aussi, d'après le résultat de l'expé

rience n°. 6, qu'il me serait possible d'arriver 

à mon but et de faire de l'opium avec des pa

vots parvenus à leur dernier degré de matu

rité. 

Septième expérience. . Je pris donc 12 

très-belles têtes de pavot, 6 ovoïdes et 6 glo

buleuses. Je les écrasai et broyai ainsi que 

leurs semences, avec 24décagram. d'eau dd 

pluie. Les ayant exposées à l'air dans un pt>t 

defayance, je fus très-surpris, 4 jours après, 
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d'y observer des taches de moisissure. J'a

gitai le tout à plusieurs repris, s , mais au

cun des phénomènes des expériences pré

cédentes ne se manifesta; cette masse aban

donnée à elle même , suivit dans sa destruc

tion , la marche ordinaire à tous les végé

taux. 

Huitième expérience. Je tirai l'extractif 

à la manière accoutumée (par décoction) , 

d'une bonne quantité de pavots. La décoction 

était chargée , et devint légèrement émulsive 

en refroidissant, sans cependant avoir au

cune odeur d'opium ni de laudanum. Je don

nai à l'extrait une consistance pulvérulente ; 

il différait essentiellement de ceux des plantes 

inodores, par une cohésion qui ne leur est 

point ordinaire , et que j'attribue à la résine 

qu'il contenait, etc. 

neuvième expérience. Une partie de 

l'extractif desséché , provenant de l'expé

rience précédente, fut bien broyée avec s. q. 

du résidu visqueux conservé de l'expérience 

n°. 5, pour avoir la consistance d'opium du 

commerce. Ce mélange ressemblait beaucoup 

par sa couleur, sa saveur et son odeur, au 

laudanum de pharmacie. 

Dixième expérience. L'autre partie de 

l'extractif provenant de l'expérience n°. 8, 
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(1) J'ai observé que les feuilles de pavot à moilié 

desséchées , contractent l'odeur narcotique , ce (Jui me 

fait croire qu'on les emploie ; ainsi préparées, dans 

l'orient, pour envelopper le pain d'opium. 

3°. Que 

fut aussi mise en consistance d'opium avec 
le résidu conservé de l'expérience n°. 6« 
Trois jous après sa confection, cette masse 
aurait pu être confondue par ses impuretés, 
sa viscosité , sa couleur , sa saveur avec l'o
pium du levant; à cela près qu'elle n'était pas 
enveloppée , et , en quelque sorte paitrie 
avec des feuilles de pavot ( 1 ) . 

Je me résume , et ne puis m'empêcher de 
conclure , d'après les expériences précitées : 

i ° . Que l'opium du commerce n'est point 
i'extractif seul ou le suc épaissi des tiges , 
feuilles , ou capsules vertes des pavots 3 car 
s'il en était ainsi, il ne contiendrait pas une si 
grande quantité d'impuretés, qui sont à-peu-
près réparties égalemement dans toute la 
masse. 

2°. Que ce même suc ou extractif prépa
ré par une chaleur , quelque modérée qu'elle 
soit, n'aurait point l'odeur vireuse nauséa
bonde, que conserve l'opium oriental encore 
visqueux, comme cela est démontré par celui 
obtenu des expériences n o s . 3,4,5 et même 6. 
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3". Que l'opium du levant n'est pas non 
plus l'extractif seul préparé par le lav âge 
ou la décoction de têtes de pavot blanc , 
arrivé à son dernier degié de maturité ; 
puisque celui qui en est résulté par l'expé
rience 8, nétait nullement odorant, et 
aussi exempt d'impuretés. 

J'ajouterai que j'ai eu à ma disposition, 
des capsules de pavot blanc d'Egypte , et 
qu'elles ne me parurent différencier de celles 
cultivées en France. 

4°. Qu'il paraît constant, d'après les ex
périences n o s . o et i o , que l'opium du levant 
est l'extractif desséché de toute espèce de pa
vots blancs, pris depuis le moment de leur 
floraison , jusqu'à l'instant de leur maturité, 
et ensuite mêlé et réduit à la consistance 
qu'on lui connaît avec la masse vireuse odo
rante , provenant des tiges , f< uilles , capsules 
vertes de ces mêmes pavotr, écrasés et fer
mentes jusqu'à l'instant où l'odeur vireuse 
nauséabonde s'y développe, comme il appert 
par le résultat des expériences susdites, et 
spécialement par celle n°. 6 ; et qu'enfin cette 
masse est divisée en pains enveloppés et pétris 
à leur superficie avec des feuilles de pavot 
en partie desséchées et em oyés ainsi chez les 
autres nations. 

Tome XXXVIII. N 
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5o. Qu'il parait, d'après les remarques in-

tercallées entre les expériences n o s . 6 et 7 de 

ce mémoire , qu'il existe de l'opium en lar
mes j et que cette substance, ainsi appelée 

par quelques naturalistes , découle naturelle

ment du pavot blanc dont les capsules affec

tent la forme globuleuse, 

Cet opium diffère de celui du commerce , 

par sa presque dissolubilité dans l'eau ; sa pu

reté , sa saveur moins amère , moins acre ; 

enfin, par son odeur moins vireuse et nau

séabonde. 

Ce travail n'est pas aussi complet comme 

on pourrait le désirer ; je ne me dissimule pas 

les nombreuses objections qu'on peut mq-

faire ; telles que l'analyse comparée de mon 

opium avec celui du commerce , ses vertus, 

médicinales, etc. etc. Je n'ai pas la présomp

tion de croire que cet ouvrage serait parfait}, 

mais il pourra être perfectionné. Je n'ai pas 

dû m'occuper des vertus médicinales de cette 

substance. Cette partie est du ressort de la; 

médecine : j'affirme seulement que l'opium 

en larmes que j'ai obtenu, procure un calma 

parfait, sans occasionner de vertiges. 

Mais je n'en crois pas moins à la possibilité, 

de faire de bon opium, avec des pavots éle

vés sous la zone tempérée; et je prie d'obser-
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N i 

ver que ceux sur qui j'ai opéré , se sèment 
dans un département septentrional de la 
France. Je désire que mes expériences soient 
répétées avec des pavots semés dans le Midi 
de la république. J'en conserve un bon nom
bre de globuleux et d'ovoïdes, et en procu
rerais avec plaisir aux personnes qui vou
draient se livrer à ce genre de travail, et per
fectionneraient celui que je n'ai fait qu'é
baucher. Ce travail , ainsi perfectionné, 
nous cesserions d'être tributaires des étran
gers qui nous vendent cette substance, fort 
cher. 
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D E S C R I P T I O N , 

Abrégée de tous les travaux, tant d'amal
gamation que des fonderies qui sont ac
tuellement en usage dans les ateliers 
d'amalgamation et desfonderies dellah-
bruc , près de Freyberg. 

Pour servir de guide aux étrangers qui 
voudront visiter ces établissemens , et 
aux jeunes gens qui voudront étudier 
cette partie. 

Par J. P . F R A G O S O , membre ordinaire de l'acadé-

mie des sciences de Lisbonne , etc. Dresde , I8OQ ; 

brochure i n - 4 0 . de plus de 100 pages; avec deux 

planches en taille doiice ; prix , 3 f i . , et 4 f'r. de poit. 

Paris , chez Théophile Barrois , libraire rue Haute-

feuille , n°. 22. 

Extra i t par le cit. B O U I L L O N - L A G R A N G E . 

[ P O U R prévenir les dégoûts qu'occasionne

raient nécessairement des détails, ou connus 

ou faciles à se procurer , l'auteur s'est borné 

à présenter les deux dessins de la chambre 

d'amalgamation et dufourneau de distillation 

de l'amalgame , qui pourront avantageu

sement servir de modèle partout. Il a écarté 
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les théories pour ne s'occuper que des pro
cédés. 

Cet ouvrage écrit en allemand et en fran
çais , langues connues de M. Fragoso , quoi-
qu'aucune ne soit sa langue maternelle, of
fre d'abord un apperçu historique de l'amal
gamation en Saxe. On remarque dans cet 
apperçu la découverte de M. de Born sur 
l'amalgamât ion à frOid,entreprise pour la pre
mière fois dans le laboratoire chimique de 
l'école des mines de Freyberg , répétée en
suite dans les fonderies de hl basse Mulde, 
et enfin pratiquée en grand dans l'atelier 
de Ilalsbruck. 

Les neuf articles suivaus présentent toutes 
les notions que l'on doit se proposerd'acquérir. 

Art. T. Choix des minéraux qu'on amar-
game , leur préparation , leur composition. 

On employé deux sortes de minéraux 
pour l'amalgamation , savoir : ceux de la
vage et ceux qui sont boccardés à sec. Les 
minerais boccardés à sec, sont composés d'ar
gent rouge et blanc , d'argent vitreux et de 
Fahlertz , mêlés de quartz , de spath fluor, 
despathpesant .depierredecorne, ( Grwistlï) 

de spath calcaire , de pyrite sulfureuse , et 
même d'un peu de la cuivreuse et arseni
cale, d'antimoine, de cobalt, d'autres mé-

N 3 
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taux et d'autres terres. Ceux de lavage sont 

plus purs; ils renferment moins de terres et 

de pierres : ils contiennent pour la plupart 

de la pyrite et du souffre. 

60,000 quintaux de mine amalgamés ren

dent 3o,OOO marcs d'argent et l'on employe 

parties égales de mine de lavage et de mine 

boccardée à sec. 

Pour amalgamer ces minerais, il faut sé

parer l'argent qu'ils contiennent, des subs

tances minéralisantes. A cet effet, on a soin 

deles mêler avec du sel commun muriate de 
soude et de les griller. Les proportions du 

mélange sont 10 quintaux de sel pour 100 

de minépais. 

Art . IL Grillage des minerais à amal

gamer. 

On grille le minerai crud, dans des four

neaux voûtés-, construits en forme de four

neau à réverbère. M. Fragoso entre ici dans 

tous les détails de construction et de mani

pulation. 

Art . III. Manière de passer à la claie , de 

tamiser et de moudre la mine grillée. 

Description de la chambre de la claie , 

de la chambre à tamiser et de la chambre des 

moulins. 

Art. I V . De l'amalgamation ou trituration 
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de LA farine minérale avec le mercure , 

pour en extraire l'argent. 

LA trituration de la farine qui sort des 

blutoirs, se fait dans 20 tonneaux disposés 

dans la chambre d'amalgamation , et mis en 

mouvement par le moyen de l'eau à l'aide 

d'une grande roue. 

Après seize heures dé mouvement , le 

mercure se saisitdetout l'argent contenu dans 

la farine ; on essaye au feu un échantillon 

et si l'extraction de l'argent est au point con

venable , on remplit d'eau les tonneaux, pour 

que tout le mercure dispersé se rassemble • 

on retire ensuite le mercure que l'on conduit 

par des tuyaux de buis , dans la chambre 

d'amalgamation. 

Cette chambre est représentée dans la 

planche première. 

P L A N C H E P R E M I È R E 

Cette planche représente la chambre d'a
malgamation : mais simplement pour 
montrer le rouage et la disposition des 
tonneaux d'amalgamation, et le principal 
de ce qui concerne les travaux de la. 
même chambre. 

a. La roue à l'eau ; elle a 84 augets et son 

diamètre est de 14 aunes. 
N 4 
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d. Un petit hérisson dont chacun des ar
bres des lanternes en a cinq , qui ont chacun 
44 dents en fer , dont chacun met en mou
vement deux tonneaux d'amalgamation; leur 
diamètre est de quatre aunes. 

e. Les tonneaux d'amalgamation , garnis 
arec des cerceaux en fer , et dont chaque 
tonneau a à l'un des côtés attaché un hérisson 
en fer qui à 26 dents , et dont le diamètre 
est d'une aune 5 pouces ; la longueur de 
chaque tonneau dégarni est d'une aune 18 
pouces , son diamètre dans les fonds est d'une 
aune i3'pouces \ , et dans le ventre il est 
d'une aune i5 pouces \ , y compris l'épais
seur des pièces de bois dont ils sont faits et 
qui est de 3 pouces. 

/ . Une pièce de fer courbée qui est placée 
vur les boudons , pour le tenir ferme par le 
moyen d'une vis de fer , et empêcher qu'ils, 
ne sautent. 

°: Une vis de fer dans laquelle on enfile une 
manivelle ; celte vis est attachée à un des 
supports des tourillons des tonneaux : Elle 
sert pour pouvoir écarter les tonneaux des 
hérissons qui les mettent en mouvement, et 
les arrêter. 

h. Tuyau de fer qui sert pour faire passer 
le mercure dans les tonneaux et qui commu-
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nique avec les urnes de fer ; il est sur une 

espèce de plancher qui couvre les héris

sons et qui est mis plus haut que les ton

neaux. Il est composé de pièces mobiles 

et tournantes. On tourne donc la pièce 

correspondante à chaque tonneau du côté 

du même tonneau, pour faire tourner par 

sou bec ,1e mi-rcure ; on mal dans ce bec im 

long entonnoir qui conduit le mercure dans 

le tonneau. Lorsque le bec d'une de ces pièces 

est tournée en haut , le mercure passe dans 

l'autre. 

i. Ouverture par laquelle passent les rési
dus de l'amalgamation qui tombent des ton
neaux et coulent dans les bassins de lavage. 

I'. Les canaux de bois en forme de tuyaux 
par lesquels l'amalgame passe en sortant 
des tonneaux,pour se rendre dans la chambre 
de l'amalgame. Quelques-uns de ces tuyaux 
se voyent couverts dans la planche et les au
tres se voyent découverts. 

/. Les bassins destinés à recevoir les résidus 
qui sortent des tonneaux \ ils sont placés au-
dessous des mêmes tonneaux qui manquent 
dans le dessein , de même que les bassins 
manquent de l'autre côté où l'on voit les ton
neaux ; ce quia été fait pour plus de clarté 
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m. Les trous ménagés dans les côtés des 

susdits bassins et où l'on enfile les entonnoirs 

pour la réception de l'amalgame ; ils com

muniquent par des tuyaux étroits avec les 

canaux par lesquels l'amalgame coule. 

n. Le hérisson de fer attaché àun desfonds 

des tonneaux qui sert pour le mettre en mou

vement. 

o. Le même hérisson vu de côté et avec 

son tourillon. 

p. Une plaque de fer qui est mise dans 

l'autre fond des tonneaux , qui s'ert pour les 

affermir et qui contient l'autre tourillon. Cette 

plaque de fer et le hérisson enferment les 

tonneaux par le moyen de quelques barres de 

fer plattes qui vont de l'une à l'autre et y 

sont fortement attachées par des vis de fer. 

Art . 5 Filtration du mercure chargé d'ar

gent. 

Le mercure coule dans un sac de coutil : 

l'amalgame qui reste dans le sac , est pressé 

à la main et gardé pour être distillé. Le mer

cure qui sort à travers la toille est employé 

de nouveau dans les tonneaux. 

Art. 6. Lavage des résidus d'amalgamation, 

Comme les minerais qu'on retire des ton

neaux , contiennent encore ' du mercure 

mêlé d'argent; on les lave dans de grandes 
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cuves, la masse est mise en mouvement pen

dant quatre heures , par un moulinet dont 

les ailes tournent au moyen de l'eau. 

Art. 7. Distillation de l'amalgame , pour 

séparer l'argent du mercure. 

Description de l'appareil employé à. cet 

elïet, et figure qui représente l'ensemble et 

chacune des pièces qui le composent. 

P L A N C H E I L 

Cette planche représente le Journeau qui 
sert pour la distillation de l'amalgame , 
ajln de séparer l'argent du mercure. Il 
est très-commode et très-propre pour 
cette opération, mieux bâti que celui de 
M. de Born j ce qui le rend recomman-
dable. 

F I G U R E I E R E . 

Elle représente tout le fourneau en profil, 

vu pardei'ant. 

a a a. Les trois piliers de maçonnerie qui 

servent pour former les puits des deux four

neaux. 

b. b. b. Les bases des mêmes piliers qui 

fornïeut au-dessous des fourneaux, l'espace 

où sont les caisses de la distillation. 
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c. L'une des pièces laUérales de la caisse 
de distillation, dont on voit la coupe per
pendiculaire. 

d. Le devant de la caisse de distillation 
mise en place. 

e e.Représentent le sol au-dessous des caisses 
de distillation, où il y a un enfoncement dans 
lequel on a ménagé une grande caisse en bois. 
Cette caisse est disposée de façon qu'elle est 
mise parfaitement au - dessous de deux caisses 
do distillation. On ne peut pas la retirer de 
sa place; mais on retire les deux autres, et 
alors on peut la voir. Elle sert pour retenir 
le mercure qui pourrait sortir des caisses de 
distillation. L'eau qni s'écoule des caisses de 
distillation passe dans celle-ci , d'où elle sort 
par un tuyau pour aller se perdre. On ne 
voit pas cette caisse dans le dessein. 

/• La cuvet'e de fer ronde qui est en de
dans de la grande caisse , et qui sert pour y 
placer le trépied , et recevoir le mercure qui 
distille. 

g. g- Le trépied mis en place et garni des 
plats où on met l'amalgame pour être distillé. 

Ii. h. h. h. Les soupiraux qui sont ménagés 
dans les murs du fourneau , pour faciliter le 
courant d'air dans les mômes fourneaux. 

/'. La porte d'un des fourneaux fermée ; 
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elle est en tôle forte , garnie en dedans de 

crochets de fer, et crépie en dedans avec 

de l'argile. 

k. Un enfoncement ménagé dans le pilier 

du milien qui sert pour la commodité d'y 

mettre les plateaux de distillation et quelques 

histrumens. 

/. I. Rebord en maçonnerie qui sert de 

base auxfourneaux^etles sépare des caissses 

de distillation. 

F I G U R E I I . 

Cettefîgurerepre'sente la coupe transversale 
des journeaux, et montre leurs plans 
au-dessus des caisses de distillation. 

a. a. a. Le plan des fourneaux formés par 

les bases b. b. h. des trois pitiers de lafig. i . 
b. b. La base de maçonnerie du mur qui 

forme les puits des fourneaux. 

c. c. Les espaces occupas par les cloches 

de fer, lorsqu'elles sont en place , et dont 

ou voit la voûte d'une d'elles. 

d. La plaque de fer qui s'enfile par les 

cloches de distillation et sert pour former le 

foyer des fourneaux ru-dessus des caisses: 

elle repose dans un rebord ménagé pour 

cela, daus lu base dts fourneaux-
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e. e. Les deux tuyaux des jets d'eau qui 
fontcouler continuellement l'eau froide,dans 
les caisses de distillation, pendant l'opération. 

f. Une des caisses de distillation , retirée 
de son emplacement pour prendre le mer
cure, tant de la cuvette, que celui même 
qu'elle contient. 

g. Le tuyau qui est dans la même caisse, 
et qui sert pour donner ^sue à l'eau chaude 
qui sort continuellement, et coule dans les bas
sins e e., fig. i . , pour y déposer encore le 
mercure qui pourrait s'échapper avec elle. 

h. Un pilier saillant, rond,, qui est de
vant le pilier du milieu, et va jusqu'à la base 
de l'enfoncement k fig. i , pour y augmenter 
la place. 

F I G U R E I I I . 

a. b. Représentent une des cloches de dis
tillation, garnie avec l'armure qui sert pour 
lamettre en place et la retirer. 

F I G U R E I V . 

a. b. L'armure qui sert pour accrocher la 
cloche de distillation, la mettre en place et la 
retirer. La partie a est mobile, mais la par
tie b. est fixée à la cloche avec l'anneau ; 
dans celui-ci il y a trois échancrures, où les 
trois crochets delà cloche s'accrochent. 
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•C. d. à. d. La chaîne , la poulie et la vis 

sans fin, avec une manivelle ponctuée, qui 

servent pour mettre la cloche en place et la 

retirer. 
F I G U R E V . 

a. b. La poulie vue par devant avec le 

bout de la chaîne et son crochet. 

F I G U R E V I . 

Omette figure représente l'appareil d'unet 

vis sans fin et d'un guindeau. 

a. Le tambour sur lequel se roule la 

chaîne, et qui tient aussi le hérisson qui le 

fait tourner. 

L La vjs sans fin qui met en mouvement 

le hérisson du tambour. 

c. La manivelle qui sert pour faire tour

ner la vis. 

d. La chaîne dans la poulie. 

F I G U R E Y I I . 

a. Là* cuvette de fer f. fig. 1 . , hors de sa 

place, vue debout. 

F I G U R E V I I I . 

a. La même cuvette f £g. 7., vue par en 
haut. 
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La distillation de 3 quintaux d'amalgame^ 

dure 8 à 10 heures. 

Ar . 8. Fonfe et essai de l'argent prove

nant de la distillatioade l'amalgame. 

La fonte se fait dans deux fourneaux à 

vent, dans chacun desquels on met un creu

set de plombagine mêlée d'argile , et chaque 

creuset peut foudre 160 marcs. Après avoir 

coulé dans des moules de fer, on prend des 

cohanti'lons que l'on essaie à la coupelle. 

Les fonderies affinent l'tirgent qui est ensuite 

raffiné dans le laboratoire de Freybcrg. 

2 E . P A R T I E . 

Description abrégée des travaux qui sont 
actuellement en usage dans les fonderies 
de Halsbruck , près de Frejberg. 

X-ZAUTEUR dans son avant - propos donne 

au gouvernement, les éloges que méritent le* 

soins par lesquels il est parvenu à perfection

ner l'exploitation des mines de la "Saxe. Il 

présente l'état de l'administration des fonde

ries , et une idée générale des diverses opé

rations qui fout successivement l'objet du 

travail. Les détails de chacune de ces opéra

tions sont développés dans les articles sui

vait 
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vans, auxquels il A cru devoir ajouter un 
supplément. 

A R T I C L E I e r . De la fonte crue. 

Elle a pour but d'éviter le grillage des 
minerais maigres et qui contiennent peu 
d'argent. Ou se sert à cet effet d'un fourneau 
construit d'une manière particulière, et 
chauffé pendant 14 jours sans interruption. 

25o quintaux de mine maigre, contenant 
5o marcs 2 onces et j d'argent. 

60 quinlanx de m i n e r a i de cuivre, conte
nant 4 marcs I once idem. 

290 quintaux de pyrite de soufre , conte
nant 1 marc 5 onces. 

3o quintaux de crasses, contenant y onces 
1 et \ idem. 

Une fonte d e ( i ^ quintaux de gâteaux métalliques, 
contenant 4 onces idem. 

612 quintaux de scories de la fonte an 
plomb , contenant 4 marcs 6 onces 2 
gr. idem. 

108 quintaux de scories de la fonte des 
mattes de plomb , contenant 12 onces 
et i 2 gr. idem. 

(272 quintaux de matte crue , contenant 
1 par quintal, 2 onces d'argent. 

Donne pour/20 quintaux de débris de fourneaux, con-
produit. J tenant par quintal , une i once. idem. 

/1062 quintaux , lesquelles sont jetées 
^ dans les décombres. 

Le contenu du mélange ne doit jamais 
monter à plus de 2 onces et î d'argent, parce 
qu'autrement les scories resteraient trop ri
ches , ce qui occasionnerait de la perte. 
, Tome XXXVUI. O 
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Art. 2. De l'enrichissement de la malle 
crue ou fonte d'enrichir. 

Ce travail consiste à fondre de la matte 
crue, avec de lamine maigre qui contienne 
de 3 à 5 onces d'argent par quintal, et envi
ron vingt livres de plomb ; à Freyberg, on 
grille trois fois la matte crue, avant de la 
jeter avec la mine dans le fourneau de fonte 
crue. 

33o à 36o quintaux de mine, 
220 à 240 quint, de matte crue grillée, 
400 de scories de la fonte au plomb, et de 

celle de la fonte des mattes de plomb, 
Rendent 2 5o à 270 quintaux de matte en

richie, contenant 6 kj onces d'argent, o à 
io l iv . de plomb, et 3 h 4 liv. de cuivre. 

700 à 7^0 quintaux de scories contenant 
un gros d'argent par quintal. 

Art. 3. Grillage de la matte crue , de la 
matte enrichie, des galettes de plomb, des 
minerais maigres et de la fonte au plomb. 

Dans cet article , l'aUteur donne des dé-
tails sur la construction du fourneau; la ma
nière de préparer le feu. Il indique d'ail
leurs les proportions suivies pour la quantité 
de matières soumises au grillage, la division 
du travail, et ses résultats. Les notions qu'il 
présente , doivent nécessairement être prises 
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dans l'ouvrage, qui, ne renfermant ici 
qu'une suite de faits, n'est pas susceptible 
d'analyse. 

Art. 4. De la fonte de la matte de plomb, 
pour la réduire en matte de cuivre, et du 
grillage de cette même matte de plomb, 
avant de la fondre. 

La matte de plomb résulte de la fonte au 
plomb : elle est composée d'un mélange de 
plomb, de cuivre, d'argent,.de soufre, d'ar
senic , de fer et de, cobalt. 

200 à 220 quintaux de matte grillée , 

5o à 60 de litharge, 
5o à 60 de scories , 
Donnent pour line fonte semblable à celle 

au plomb : 

60 quintaux rf'œuvre de plomb, du contenu 
de 6 à 8 onces d'argent par quintal. 

5o quintaux: de mattes de cuivre, conte
nant 4 onces d'argent. 

3o à 40 livres de cuivre par quintal. 
5 à 6 quintaux de gâteaux de fonte. 
200 quintaux de scories , qui contiennent 

encore 38 grains d'argent et 6 à 10 livres de 
plomb paj; quintal. 

Art. S . Du grillage et de la fonte des mattes 
de cuiv;;e , pour les réduire en cuivre noir. 

' O 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 i 2 A N N A L E S 

La matte de cuivre est un des produits de 
la fonte des mattes de plomb. 

2 o o quintaux de matte de cuivregrillée , 

60 à 80 quintaux de crasses provenant de la 
fonte de la matte de cuivre, 

100 à 140 quintaux de scories vitreuses, 
Produisent dans uue fonte de 48 heures : 
75 quintaux de cuivre noir, du contenu de 

5 à 10 onces d'argent par quintal, et de 60 à 80 
livres de cuivre. 

60 à 80 quintaux de crasses qui contienent 2 
à trois onces d'argent par too. 

2 o o à 25o quintaux de scories. 

Art . 6. Affinage de l'argent, ou séparation 
de l'argent d'avec le plomb. 

Description du fourneau employé à Frey-
berg. Indication des quantités et de la nature 
de la matière soumise à l'affinage. Moyen 
de reconnaître quand l'opération est ter
minée. 

Un affinage dure ordinairement 24 heu
res , et produit de l'argent d'éclair ou d'affi
nage; de la litlmrge jaune , rouge et noire; 
du test et de la crasse. —Usages de ces divers 
produits. 

Art . 7. Du rafraîchissement ou refonte 
dv> lalitharge et de raffinage du plomb qui en 
provient. 
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Procédé suivi pour faire cette refonte $ 

appareil, tems employé; produits; usage 

de ces produits. 

Art. 8. Du rafraîchissement ou refonte 

des crasses provenant de l'affinage de l'ar

gent, et aussi de l'affinage de cette re

fonte. 

L'opération se fait dans un des fourneaux 

de la fonte au plomb ; elle dure 4 jours, en 

employant 35o quintaux de crasse et 5o 

quintaux de scorie de plomb. 

Le produit, après avoir refondu les sco

ries, est de 240 quintaux de plomb rafraîchi. 

On purifie ce métal par l'affinage r qui rend 

80 à 90 quintaux contenant encore une demie 

once d'argent par quintal. 

Art. c. Du raffinage de l'argent. 

L'argent affiné n'est pas À l'état de pureté 

requise : il retient encore du cuivre, du 

plomb, et d'autres substances hétérogènes, 

dont on ne peut le débarrasser que par le 

raffinage , c'est-à-dire, en le brûlant dans 

un foyer devant le souflet. Les procédés sui

vis à Freyberg, méritent d'être étudiés avec 

attention. 
Supplément. 

L'auteur ne voulant rien omettre de ce» 

qui peut être utile, a cru devoir ajouter l a 
O 3 
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description du petit atelier d'amalgamation 
de Halsbruck, qui, dans le commencement, 
servit à faire les essais en grand. Il fait aussi 
connaître deux autres fonderies intéressan
tes, de Freyberg, passe en revue tous les 
écrits sur l'amalgamation de la Saxe; indi
que les objets remarquables dans la ville de 
Freyberg, et entr'autres, le magasin aux 
grains. Il cite les mines les plus importantes, 
et les moyens usités pour leur exploitation. 

Parmi les ouvrages bons à consulter, M. 
Fragoso distingue le traité de l'exploitation 
des mines, écrit par ordre du conseil des 
mines de Freyberg; Essai sur la manière 
d'étayer et d'enlever les mines, par M. 
Dingelstacdt. Essai sur le muraillement des 
galènes et des puits des mines, par M. Erler. 

Nous devons à la justice et à la reconnais
sance , de mettre au nombre des ouvrages 
recomznandables en ce genre, la description 
des travaux d'amalgamation et des fonderies 
de Freyberg ; cette description contient des 
détails précieux pour tous ceux qui s'occu
pent de l'exploitation des mines. 
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P R I N C I P E S 

Dephysiologie, ou introduction à la science 
expérimentale, philosophique et lucci
cale de l'homme vivant : par Charles 
Louis Dumas, de l'institut national de 
France, professeur d'anatomie et de 
physiologie de Montpellier etc. etc. à 
Paris, chez Déterville, rue du Battoir. 

IiEs progrès de l'histoire naturelle ; les dé
couvertes rapides d'une science créée , pour 
ainsi dire, de nos jours; les recherches éparses 
de quelques hommes célèbres sur plusieurs 
branches de l'économie animale ; les vices 
et l'imperfection des traités existans sur la 
physiologie , rendaient depuis long - tems 
très-grande la nécessité d'un traité nouveau 
et bien fait.... Tout faisait un devoir au cit. 
Dumas de publier un ouvrage dontla rigueur 
delà méthode , les progrès de ses élèves , la 
nouveauté de plusieurs faits, de beaucoup de 
rapprochemens lui garantissaient le succès. 
Jamais circonstance ne fut plus favorable j 
jamais espérances furent-elles mieux rem
plies. Dans un discours préliminaire , l'au
teur indique d'abord la meilleure méthode 
de philosopher dans les sciences en général. 
Nourri des idées de Bacon , il fait sentir la 
nécessité et les avantages exclusifs de l'expé
rience de l'analyse et de l'induction. Il an-

O 4 
• 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 l 6 A N N A L E S 

pHque ensuite ces trois puissans moyens h 
l'analomie et à la physiologie; et l'on sent 
bien que la première a beaucoup à attendre 
de l'expérience , comme la seconde fdle de 
la réflexion de"* ra beaucoup plus aux deux: 
autres principes. Pour mettre plus d'ordre 
dans sa matière , pour déterminer son but 
avec plus de précision , l'auteur distingue 
trois parties dans chacune de ces deux 
sciei ees : XMC partie historique ou descrip
tive : une rardc philosophique ou raisonnée; 
née i actie médicale ou pratique, et chacune 
d elles est considérée avec tous les developpe-
mons qu'on était en droit d'espérer. 

Quoique , jusqu'à présent , l'histoire de 
nos connaissani es n'ait guères plus influé sur 
l'esprit des savans , que l'histoire des nations 
sur le bonheur ou la meilleure forme des 
sociétés ; on ne peut nier cependant qu'il n'y 
ait que bien à attendre d'un exposé bien fait 
des divers systèmes tour-a-tour dominateurs. 
Le citoyen Dumas les passe tous en revue, 
et il en fait ressortir celte vérité, que l'esprit 
dominant de chaque siècle , a exercé sur la 
science de l'homme une influence pronon
cée , et funeste. ]1 réduit a trois systèmes 
tous ceux qui ont successivement exercé leur 
domination ; r°. ceux des mécaniciens et 
des chimislcs ; 2". ceux des animistes et des 
solidistes; 3". celui des vitalistes. Il eût été 
injuste, et peu philosophique, de ne pas avoir 
une mesure commune et impartiale pour les 
juger , et les réduire tous à leur valeur réelle. 
Deux moyens simples et puissans suffisent h 
l'auteur. i ° . Supposer le contraire du phéno
mène, et y adapter la même explication ; 
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2°. pousser les explications jusqu'à leurs der
niers résultats. Les diverses théories ne ré
sistent pas à ces armes, dont un heureux 
emploi fait sentir toute la force. 

Rien n'a été nlus funeste à la science de 
l'homme, ainsi que l'a prouvé le citoyen Du
mas, que les prétentions exagérées des autres 
sciences. Déterminer les rapports, le pou
voir de chacune, était donc le vrai moyen de 
rendre à toutes, les droits qui leur appar
tiennent : aussi l'examen des rapports de la 
science anatomique et physiologique , avec 
les mathématiques , la physique , l'histoire 
naturelle et la chimie , oflre-t-il les plus heu
reuses utilités? On sentira combien il est dif
ficile d'indiquer ici les résultats qu'obtient 
l'auteur ; chacun s'apperçoit bien que plus 
les diverses fonctions se rapportent ¿lux ob
jets extérieurs , à la composition, à la com
binaison de ses principes, et plus elles sont 
sous la dépendance des sciences physiques. 

Il n'était pas moins important pour s'occu
per avec succès des phénomènes de la vie , 
de rechercher les différences que la nature a 
établies entre les corps vivans et les subs
tances inanimées. Tous les phénomènes de 
ces dernières , sont des résultats de mouve
ment et de forme ; les actes de la vie sem
blent être d'un ordre supérieur : les facultés 
de s'assimiler les diverses substances , de 
sentifet de se mouvoir; une autre force, dont 
la distinction appartient à l'auteur , la résis
tance vitale, paraissent bien s'éloigner du 
domaine des sciences physiques. Dans une 
3 e . partie , l'auteur en vient proprement à 
l'étude de l'homme. Les circonstances de sa 
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formation, de sa structure , des modifica
tions dues à l'âge , au sexe, au tempéram-
ment et à l'habitude , y sont considérées 
avec le plus grand détail. 

Le premier volume est terminé par l'exa
men des modifications que l'homme reçoit 
des objets extérieurs. L'auteur développe une 
idée d'hippocrate qui faisait consister la mé
decine , clans l'étude des rapports qui lient 
L'homme à toutela nature. Tlindique l'influen
ce qu'à pu avoir sur quelques idées fonda
mentales de L'esprit des lois , le traité de 
aere , aquis et locis. L'influence de L'homme 
sur l'homme lui-même est examinée avec 
soin ; les sensations , L'exercice de la pensée, 
les passions de l'ame et surtout l'ordre suc
cessif et régulier des fonctions , sont mis au 
nombre des causes excitantes les plus mar
quées. Cet ordre supposeque tous les systèmes 
d'organes entre lesquels les forces de la vie 
sont distribuées, se prêtent un mutuel secours, 
et se soutiennent constamment par les rela
tions intimes qui les coordonnent et les en
chaînent les unes avec les autres. L'action 
et réaction de ces systèmes d'organes plus dé
veloppées dans les circonstances pathologi
ques, fournissent au citoyen Dumas l'idée 
d'une classification nosologique qui lui est 
propre. Ses systèmes sont au nombre de sept. 
Un tableau présente cette division. Ner
veux ou sensitif , ayant son centre dans le 
crâne : pour phénomènes principaux , la 
sensation , les exercices des sens , prédomi
nant dans L'enfance , le sexe féminin ; les 
tempéramens nerveux , les pays chauds ; les 
maladies tiennent à L'excès, défaut ou irré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 219 

gulavité d ' ac t ion , a u x v i c e s o r g a n i q u e s d e 
ce s y s t è m e , à l ' e x c è s o u d é f a u t d ' i n f l u e n c e 
des au t res sur lu i . . . Chacun des au t r e s s y s 
tèmes d ' o r g a n e s m u s c u l a i r e t v a s c u l a i r e o u 
ca lo r i f ique , v i s c é r a l o u r é p a r a t e u r , l y m p h a 
tique ou c o l l e c t e u r , s e x u e l o u r e p r o d u c t e u r , 
osseux o u f o n d a m e n t a l y son t i n d i q u é s a v e c 
le m ê m e so in . 

L ' a u t e u r e x a m i n e ensu i t e la s t r u c t u r e o r 
ganique du c o r p s h u m a i n , l a c o m p o s i t i o n 
des fluides et d e s so l ides q u i le c o m p o s e n t é c l a i 
rée par l ' a n a l y s e c h i m i q u e e t l ' o b s e r v a t i o n 
p h y s i o l o g i q u e . Ici se p r é s e n t a i t l ' o c c a s i o n de 
cons idé re r l a so l id i t é des t h é o r i e s - c h i m i q u e s 
app l iquées à l ' é l i o l o g i e des - m a l a d i e s ; d e s 
c o n n a i s s a n c e s a p p r o f o n d i e s e n c h i m i e et e n 
m é d e c i n e f o u r n i s s e n t a u c i t o y e n Dumas, les 
m o y e n s de r é f u t e r a v e c a v a n t a g e c e s t h é o r i e s 
qui n ' a u r a i e n t pa s v u le jour, si les c r é a t e u r s 
ava i en t é té é g a l e m e n t v e r s é s d a n s les d e u x 
sc iences . 

Parcourir d ' u n e v u e r a p i d e le t a b l e a u i m 
mense de l a nature V i v a n t e , et arriver p a r 
quelques c o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s ¿1 de s don
nées e x a c t e s , su r les p r i n c i p a u x jpoinls de l a 
s c i ence de l ' h o m m e , te l a é té le b u t de l ' a u 
teur , dans les d e u x p r e m i è r e s pa r t i e s de son 
o u v r a g e . Dans c e l l e s q u i s u i v e n t , i l se p r o 
pose l ' h i s to i re p a r t i c u l i è r e des f o n c t i o n s , l eu r s 
lois e t l e u r m é c a n i s m e . — Peu sa t isfai t de l a 
d iv i s ion des f o n c t i o n s a d o p t é e s jusqu'à lui, i l 
en p r o p o s e u n e a u t r e q u i l u i est p a r t i c u l i è r e 
et qu i s e m b l e e n c h a î n e r m i e u x tous les p h é n o 
m è n e s . Le v i c e et Pinsuff isance des d i v i s i o n s , 
e n f o n c t i o n s v i t a l e s n a t u r e l l e s et a n i m a l e s ; en 
f o n c t i o n s i n t é r i eu re s et e x t é r i e u r e s sont d 'à -
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bord démontrées. Chacune d'elles réunissant 
ce qui doit être séparé, divisant ce qui doit 
être uni , n'embrasse pas tous les phénomè
nes et est aussi vicieuse par ses dénominations 
que par sa nature Le but commun de cha
que fonction est de conserver le corps dans 
son état naturel. Des actes cjui produisent 
cette conservation, les uns tendent aux mêmes 
lins , et doivent parconséquent être compris 
dans les mêmes divisions. On peut ramener 
â quatre effets généraux , les moyens avec 
lesquels la nature opère cette conservation. 
i°. Etablir des rapports convenables entre 
chaque animal et les objets extérieurs qui 
l'environnent. Ici s'enchaînent toutes les fonc
tions dont le but est une suite des phénomènes 
qui assurent à l'homme la faculté de com
muniquer librement avec les objets, par l'ac
tion perpétuelle des forces sensitives et mo
trices. 2 ° . Maintenir les organes solides et 
fluides du corps animal dans leur état naturel 
de cohésion , de consistance, d'expension , 
de température. Les fonctions de tout le sys
tème vasculaire et pulmonaire opèrent ces 
effets. 3 e . Conserver à la substance du corps 
se i qualités et sacomposilion. Toutes les fonc
tions du système viscéral et absorbant sont 
rangées sous cet ordre. 4 0 . Règlertoutes les re
lations physiques et morales qui unissent cha
que individu à ses semblables et à son espèce. 

L'auteur passe de suite à la première classe 
de fonctions. Tous les phénomènes- relatifs 
au sentiment et au mouvement, y sont déve
loppés avec précision et clarté. Il traite d'a
bord de la sensibilité , des parties qui en 
jouissent, de ses variations, de ses pliéno-
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mènes extraordinaires. Il ramène à leur vé
ritable point de vue, les disputes des hallériens 
et des vitalistes. Il montre que les nerfs ne 
possèdent point une sensibilité exclusive , 
que des circonstances particulières, un état 
pathologique surtout , lui donnent une inten
sité , une énergie que l'expérience et l'obser
vation peuvent seules indiquer avec >uccès.... 
Viennent ensuite rénumération descriptive 
des principaux organes du sentiment , la 
structure et la composition intime des nerfs, 
leur considération dans les divers animaux ; 
les résultats intéressans qui naissent de cette 
comparaison ; l'action de ces organes 3 les 
loix des sympathies , la plupart étrangères à 
l'action des nerfs ; l'examen de l'usage des 
nerfs , les explications plus ou moins ingé
nieuses et futiles de leur action ; les loix fon
damentales du mouvement et du sentiment... 
Les sens sont d'abord examinés en général, 
et leur mécanisme ayant pour but d'assurer 
le commerce perpétuel de l'animal avec les 
choses extérieures , appartient à ces choses 
autant qu'à l'animal lui-même. Les loix qui 
règlent leurs fonctions, demandent donc pour 
être bien jugées , les connaissances du physio
logiste et du physicien, ^fiuteur considère 
ensuite les phénomènes et le mécanisme de 
ehacun d'eux, il s'arrête à leur examen com
paratif , et aux divers agens qui portent sur 
euxleursimpressions.il jeté un coup d'œil 
rapide sur les sens internes , et indique les 
avantages d'une physiologie et d'une idéo
logie comparées. Ici se termine la première 
section de cette classe. Dans la deuxième l'au
teur examine le mouvement, résultat des fa-
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cultes d'cxpension et de condensation dont 
jouissent les fibres. Il prouve que les parties 
musculaires sont loin de les posséder exclusi
vement ; ainsi que le prétendait Haller; 
qu'elles se développent dans beaucoup d'au
tres, par des stimulus clifiérens ou particuliers. 
La comparaison de la sensibilité et de l'irri
tabilité lui l'ait établir leurs diffcrences,el leurs 
rapports, l'influence de l'une sur l'autre et dé
montrer l'indépendance mutuelle de leur dé
veloppement. L'auteur passe à rénumération 
rapide des muscles classés d'après une mé
thode claire , qui lui est propre , à des consi
dérations sur la structure et composition des 
fibres à leur examen comparatif. Les phé
nomènes du mouvement musculaire ,les con
ditions de ce mouvement qui peuvent se ré
duire à l'intégrité du système nerveux ; à la 
liberté de la correspondance desmuscles avec 
le cœur ; à un degré moyen de cohésion des 
muscles, sont ensuite développés avec le plus 
grand soin. Le citoyen Dumas applique les 
connaissances mécaniques, aux usages des 
parties musculaires , et traite de la station, 
du saut, etc. Le squelette d'un sauteur qui 
exécutait des mquvemens très-variés , des 
sauts rapides, qîknque ses extrémités infé
rieures ne fussent formées que' d'une seule 
pièce, lui fournit le moyen de démontrer 
l'insuffisance de diverses théories établies sur 
le saut. La deuxième classe de fondions est 
considérée avec les mêmes soins , les mêmes 
détails que la première , les phénomènes 
qu'elle présente sont le nsul'at de l'action des 
vaisseaux rur le sang , et ciu sang sur les or
ganes. La circulation , les organes qui l'exé-
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cutent, leur structure , leur développement, 
leur examen comparatif. L'action réciproque 
du cœur , du cerveau et des poumons sont 
l'objet des premiers chapitres. L'auteur exa
mine dans les suivans, les diverses manières 
d'évaluer les forces du cœur ; il prouve leur 
insuffisance , leur immensité. 

Un des phénomènes sur l'explication des
quels les diverses théories se sont exercées 
avec le moins de succès, c'est la cause du 
mouvement du cœur et des vaisseaux. Toutes 
ces vaines théories s'écroulent devant l'exa
men impartial de l'auteur. Il en propose une 
nouvelle , ou pour me servir de ses expres
sions modestes , des conjectures qu'il appuyé 
de plusieurs expériences. La tendance natu
relle au mouvement que la vie donne à ces 
organes lui parait devoir être excitée par une 
force expansive vitale du sang dont l'action 
peut s'irradier , s'exercer à des distances 
plus ou moins étendues ; de même que les 
organes vivans ont le pouvoir d'agir a cer
taines distances, et de répandre autour d'eux 
une atmosphère de sentiment et d'activité j 
de même que les forces d'un centre de vita
lité animale , excitent , développent les 
fonctions de toutes les parties comprises dans 
sa sphère , et sur lesquelles il exerce sa puis
sance de très-loin... Des considérations sur la 
direction du sang 3 sa force de pesanteur, 
îon volume , sa masse , ses différences dans 
les artères et les veines p sur son cours dans 
les poumons , sur la circulation harveïenne. 

La réfutation des lois de l'hydraulique, 
appliquée au mouvement du sang, terminent 
celte première section. Dans la 2% il est traité 
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de l'action de l'air et de la chaleur sur les so
lides et les fluides , résultat de la respiration. 
L'examen anatomique , chimique , physiolo
gique des organes, par lesquels elle s'opère, 
arrête quelque tems l'auteur qui considère 
ensuite l'atmosphère et son action sur le corps 
humain.... Plusieurs expériences propres à 
l'auteur, font connaître les effets de divers 
gaz sur les organes pulmonaires. Le méca
nisme physique et chimique , de la respira
tion ; les phénomènes, et les lois de la cha
leur animale fixent ensuite son attention, 
et il démontre l'insuffisance des diverses hy
pothèses établies pour leurs explications... 

Un nombre infini de circonstances, à forcé 
le citoyen Dumas à différer de quelque tems 
la publication de ses recherches et de ses tra
vaux, sur les deux autres fonctions dont 
l'ensemble doit compléter ses principes de 
physiologie. Il donne un appendice qui in
dique la marche qu'il se propose de suivre et 
la nature de ses recherches. Tous les phéno
mènes de la digestion et de la nutrition, des 
sécrétions et des excrétions ; les rapports 
physiques et moraux existans entre les indi
vidus et l'espèce , sont autant d'objets qu'il 
traitera avec les plus grands développeniens. 
Puisse l'exécution de son plan avoir l'activité 
que reclament les désirs de ceux qui ont mé
dité son ouvrage ! 

On sentira aisément combien a dû être 
imparfaite l'idée qtie nous avons donnée de 
cet ouvrage précieux, en réfléchissant à la 
nature de ce journal. 
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3o Prairial, an I X e . : 

S U I T E 

Des expériences sur la mine de platine. 

Traduites de l'espagnol , de D . Lou i s PJIOTJS1! , par 

le citoyen D I B A R E . A R T ( i ) . 

C H A P I T R E X I I . 

De la cristallisation des dissolutions de 
platine. 

0 N A pris généralement pour du muriate 
de platine , les petits grains jaunes , rouges 
et sabloneux , qui se déposent au fond des 
dissolutions réunies , et qui , quelquefois, 
prennent la forme d'un octaèdre. La quan
tité de ces cristaux, qui est toujours très-pe
tite , n'augmente point par la concentration; 
c'est cependant ce qui devrait avoir l ieu, si 
ces cristaux étaient réellement du muriate de 
platine. Ces cristaux ne se représentent plus 
dans les dissolutions, dès qu'ils en ont été une 

V o y e z ci-devant, page 146. 

Tome XXXVUI. 
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fois séparés ; et leur séparation est même 
complète, long-tems avant l'instant où le vrai 
muriate de platine se dispose à cristalliser. 

Ces cristaux, sont un sel double , composé 
de muriate de platine et de potasse , comme 
on le verra clans la suite ; ils se forment de 
la petite quantité dépotasse qui, par l'inad
vertance des fabricans, reste dans le gou
lot des retortes , et encore de celle qui est 
produite par la distillation même. Ainsi, 
l'on trouve toujours dunilre, après la recti
fication des eaux fortes, au fond des retortes. 
La plupart des chimistes qui ont travaillé sur 
le platine , ayant communément employé 
des acides du commerce, on ne doit pas être 
surpris qu'ils aient trouvé les dépôts cristal
lins dont on vient de parler , et qu'on ne voit 
jamais .dans les dissolutions faites exprès avec 
des acides bien épurés. 

Si l'on fait chauffer quelques-uns de ces 
cristaux, dans un tube de verre fermé, on 
en dislingue promotement la nature ; parce 
cjue l'acide murialique, chargé de l'oxigène 
du métal, se volatilise en gaz , pendant que 
le platine, réduit à l'état métallique , et 
mêlé avec le muriate de potasse, reste dans 
le fond du tube. 

Je crois que Lewis est le seul qui ait été 
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près d'appercevoir la cristallisation du m u 
ríale de platine. Sa dissolution se trouva , 
par hasard , au degré de saturation qui pou
vait le conduire à cette découverte 3 et cette 
circonstance est, comme on va le voir , la 
première de celles qui sont nécessaires pour 
le succès delà cristallisation dont il s'agit. 

La seconde condition consiste à ne pas 
laisser un excès d'acide , et Lewis y était 
parvenu 3 car il dit, ( page 148 ) que la sa
veur de ses cristaux était âpre et désagréa
ble , mais beaucoup moins corrosive qu'il ne 
s'y attendait, à cause de la grande quantité 
d'acide qu'il avait employée. En eiTet, si l'on 
prépare celte dissolution de la môme manière 
que ce professeur, on lui trouvera la saveur 
des végétaux acerbes 3 et ce qu'elle a de dé
sagréable provient du fer et du cuivre. 

Le muriate de platine , quand il est pur , 
se cristallise très-facilement 3 mais on n'y par
vient qu'avec beaucoup de peine quand il se 
trouve uni à des muriates étrangers , non 
susceptibles de cristallisation, et qui contra
rient cette tendance. Il n'y a donc en cela , 
rien qui le dislingue des sels les plus cristal-
lisables; ce qui oblige à chercher des moyens 
de le dégager de ces obstacles. Nous allons 
nous occupper maintenant de ceux qui peu-

P 2 
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vent écarter l'excès d'acide d'une dissolution 

de platine. 

Toute dissolution qui a subi l'ébullition et 

la concentration , n'est point chargée d'acide 

muriatique, et il est facile d'en voir la cause; 

mais il n'en est pas de même de l'acide ni

trique , qui s'y laisse concentrer; et quoiqu'il 

ne soit pa& attiré par des oxides dont l'acide 

muriatique s'empare exclusivement, il y 

adhère avec assez de force ; mais s'il n'est pas 

aisé de le chasser, on peut le décomposer fa

cilement. 

Pour y parvenir, il faut ajouter à la dis

solution un peu d'acide muriatique et de mine 

de platine, et procéder ensuite à la distilla

tion. Cet acide, qui ne peut agir sur le platine, 

qu'après s'être oxidé aux dépens de l'acide 

nitrique , détermine la décomposition de ce 

dernier, et en facilite le séparation en gaz 

nitreux. On peut répéter cette opération, et 

si le gaz ne se montre plus, on est assuré d'a

voir une dissolution dégagée de tout excès 

d'acide. La dissolution amenée à ce point, 

il n'y a que les muriates dilicrens de celui du 

platine , qui peuvent en retarder la cristalli

sation ; ces muriates sont ceux du cuivre et 

du fer oxidés au maximum.-

Pour les séparer y il est indispensable de 
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concentrer la dissolution de manière qu'elle 
forme, en se refroidissant, une niasse qui se 
moule dans la retorle, mais dont la consis
tance soit telle , qu'en la plaçant sur le côté, 
elle puisse laisser aller une portion de la li
queur: si la concentration n'est pas parvenue 
àcepoint, et que le résidu ne présente qu'une 
bouillie mielleuse , il faut la remettre au feu. 
Mais si au contraire on était allé au-delà , 
c'est-à-dire , si la séparation de la partie li
quide ne pouvait pas s'effectuer , il faudrait 
alors ajouter à la masse , que je suppose de 4 
à S livres , quelques cuillerées d'eau, et la 
refondre à l'aide de la chaleurde l'ébullition. 
Cette méthode , qui est très-facile pour ceux 
qui ont la pratique du laboratoire , est, 
comme on voit , la même que celle qu'on 
emploie pour rafîner le sucre et en séparer 
la mélasse. 

Après avoir surmonté cet obstacle, le reste 
devient facile ; il ne s'agit alors que de rem
placer ces muriates par une quantité d'eau 
presqu'égale à leur volume , de chauffer lo 
tout, de laisser refroidir la retorte sur le 
fourneau même, et de procéder à la distilla
tion deux ou trois fois de suite, pour sépa
rer enfin les cristaux de muriate de platine. 

Cette méthode a un double objet; la crls-
F 3 
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tallisafion du muriate et sa purification. Il 
est évident, et je ne puis en douter, qu'en la 
répétant suffisamment, on parviendrait par 
ce moyen , à purifier le platine aussi complè
tement que par tous les autres moyens con
nus. Mais tout en convenant de ce qu'elle a 
d'utile , je dois dire qu'elle est longue et em
barrassante , tant par rapport à la cristalli
sation du muriate qu'à son épuration. Je 
pense donc que les autres méritent la préfé
rence :, car pour obtenir très - facilement les 
cristaux", il suffit de concentrer une dissolu
tion de platine épurée par les moyens dont 
nous parlerons bientôt. Si cependant quel
qu'un voulait pousser au plus haut degré ce 
genre d'épuration, j'ajouterai que l'on peut 
s'assurer de l'avoir atteint, en faisant l'expé
rience suivante. 

On fait dissoudre,clansunecertainequantité 
d'eau , un peu de ce muriate, et on l'éprouve 
avec l'ammoniaque. Si l'on a le précipité 
jaune ordinaire de l'oxide rouge de for, il 
reste encore du muriate de ce dernier com
biné avec du platine; mais le muriate de 
platine est pur, s'il ne se manifeste point de 
précipité. 

Jl est important de bien étendre la disolu-
tion; car autrement l'ammoniaque forme-
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( i ) I l y a dans l 'or iginal : El baslidor de alambre. Il 

serait à désirer que l 'auteur eût indiqué plus clairement 

en quoi consiste cet appareil , dont il parait taire un 

usage habituel . Note des éditeurs. 

P 4 

rait, avec le platine, celte espèce de préci
pité salin , qui est produit par le muriate 
d'ammoniaque. 

Au moment de leur concentration , ces 
dissolutions de platine éprouvent des sou-
bresauls , qui mettraient la retorte en dan
ger , si celui qui dirige l'opération s'obstinait 
à continuer le feu. Ces mouvemens provien
nent de la réunion d'une poudre jaune, qui 
n'est encore que le muriate de platine potassé, 
dont nous avons parlé précédemment , et 
qu'il est indispensable de séparer. A l'égard 
des moyens les plus expéditifs de chauffer une 
retorte qui contient 12 à 15 livres de matières, 
et d'en entretenir la chaleur , on doit préfé
rer le support de fil d'archal ( i ) aux bains de 
sable , que j 'ai écartés depuis long-tems de 
mon laboratoire, même pour la préparation 
de l'éther, la rectification des acides, etc. 

Mais, s'il s'agissait d'opérer en grand et 
avec un certain nombre de vaisseaux , il est 
évident qu'alors les bttins de sable , placés 
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sucessivement sar une galère seraient beau

coup plus sûrs. 

C H A P I T R E X I I I . 

De la composition de l'acide nitro-muria-

tique, pour la dissolution de la initie 

de platine. 

On ne trouve dans les auteurs rien de po

sitif, sur les proportions qui peuvent don

ner , pour ce genre de travail , l'acide nitro-

muriatique le plus fort. Cette incertitude, 

qui m'arrêta dès le commencement de mes 

essais , me détermina à chercher ces propor-

portions, par des expériences directes. 

Comme la force des acides varie dans les 

fabriques , il m'a paru couvenable de les 

prendre au degré de concentration où ils se 

trouvent le plus communément dans le com

merce. Je me restreignis donc à une eau forte 
de 35 degrés du pèse-liqueur dé B a u m e , et 

à un acide muriatique de i5 degrés, sans 

m'embarrasser, ni de l'acide nitrique qui 

pouvaitsetrouver unià l'acide muriatique, ni 

du fer et des acides sulfurique et. sulfureux , 

dont l'acide muriatique est souvent chargé; 

car si j'eusse employé dans mes recherches 
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des arides rectifies, il est clair que mes résul

tats ne pourraient être appliqués qu'avec res

triction , à un travail en grand sur le platine, 

dans lequel on sera toujours obligé d'em

ployer les acides du commerce. 

Expérience première. Une livre d'acide 

nitro-muriatique composé 
, t 8 onces d'acide nitrique, 

de < _ ,, . , 
) o onces d acide munatique , 

a dissous i3 drachmes de platine sur 24 que 

j'y avais mises. 

Expérience 2 e . Un acide nitro - muria-

lique composé 

, \ 8 onces d'acide nitrique, 

\ 10 onces d acide munatique, 

a dissous i5 drachmes de platine. 

Epérience 3 e . Un acide composé 

, [ 4 onces d'acide nitrique , 

| 10 onces d'acide muriatique , 

a dissous 17 drachmes et ¿4 grains de platine. 

Expérience 4 e . Un acide composé 

. I 1 onces d'acide nitrique, 
de s i , . 1 . • 

\ 14 onces d acide munatique , 

a dissous i3 drachmes et 38 grains de platine. 

J'ai fait ces quatre expériences au m ê m e 

degré de chaleur, c'est - k - dire, dans quatre 
relortes disposées selon mon usage, sur un 
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A c i d e A C R I ) E 

de platine ni ?ifue murìatique P L A T I N E dissous. 

noire À 3 5 . ° À R 5 ° . 

I 
6 ONCEI 8 ONCES. 8 DBCt'j. I 3 DRACHMES. 

6 NNRFS, f. ONREI. IO ONCES. i 5 DRACHMES ET 1 4 g r a i n j . 

3 6 ONCES 4 ONCEJ. j i ON?CA. 17 D N C H M C A cl 54 GRAÎNI. 

4 6 ONCEI. 2, PUC-J. 14 ONREJ, I 3 DNCLMIEJ ET 3 B GRAINS. 

Voyons j maintenant , les conséquences 
qu'on peut déduire de cette table : 

i ° . On remarque, dans les trois premières 
expériences, que la quantité de platine dis
sous augmente en raison de celle de l'acide 
murialique , d'où il résulte que cet acide est 
le véritable dissolvant du platine. 

2°. Si l'on suppose que les douze onces 
d'acide muriatique de la troisième colonne, 
trouvent dans les quatre onces d'acide ni
trique , la quantité d'oxigène nécessaire pour 
dissoudre le platine , on voit qu'il y a un 

châssis de fil d'archal, etplace'es sur un four

neau. Pour que l'on puisse en comparer 

plus facilement les résultats, je les placerai 

dans la table suivante : 
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excès considérable de ce dernier, inutilement 

dépensé , dans les deux expériences précé

dentes , c'est-à-dire , 4 onces de plus dans la 

première , et deux dans la seconde ; et par la 

même raison , les dissolutions de la première 

et de la seconde expérience, étaient plus acides 

que celles de la troisième et de la quatrième. 

3°. Ains i , les acides dont la force se trou

vera dans une proportion semblable, ou à-

peu-près de trois parties d'acide muriatique, 

contre une partie d'acide nitrique, doivent 

former la proportion la plus convenable pour 

la dissolution de la mine de platine, et par 

conséquent du platine purifié. 

4 0 . La quatrième expérience nous dé

montre que l'acide nitrique, qui se trouvait 

seulement dans la proportion de j avec l'a
cide muriatique , n'a pu fournir à ce der

nier, la quantité d'oxigène qui lui était né

cessaire pour se charger de tout le platine 

qu'il devait dissoudre : d'où il résulte qu'il y 

a, dans celte dernière proportion ,une moin

dre dissolution de platine , et une perte d'a

cide muriatique. 

5". Attendu que l'acide muriatique cons

titue la plus forte partie du dissolvant des 

mines de platine , il faut éviter, au com

mencement du travail, que la chiileur par-
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vienne au degré de Pébullition : première
ment, parce que , à cette température , fa -
cide muriatique acquiert facilement une ex
pansion aëriforme ; secondement, parce que 
la tendance qu'il a à se séparer du mélange 
est. encore plus prompte, lorsqu'il commence 
à s'oxigéner. D 'après ce que j'ai observé , la 
dissolution ne doit jamais commencer à une 
chaleur supérieure à 60 ou 70 degrés ; et 
clic s'opère alors sans perte d'acide, avec 
toute la rapidité possible. Enfin , on ne doit 
faire bouillir la liqueur que lorsque l'effer
vescence diminue. 

Les cinq conséquences que nous venons 
de déduire, qui ne sont autre chose que les 
résultais mômes des expériences, nous don
nent les vrais principes de l'art de dissoudre 
le platine. 

Si l'on considère maintenant la proportion 
du platine avec l'acide nitro-muriatique, on 
voit que la quantité dissoute s'élève un peu 
au-dessus du huitième du poids du dissolvant. 
Celte proportion est cependant sujette à quel
que variation ; car le même acide employé 
dans des circonstances semblables, dissout 
quelquefois une moindre quantité , quoi-
qu'ordinairement elle s'écarte peu de cette 
proportion. 
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C H A P I T R E X I V . 

De l'utilité'qu'on peut retirer des produits 

de cette distillation. 

L'économie étant dans les opérations en 

grand , un des objets les plus importans , on 

conçoit que l'on ne doit pas négliger de re

cueillir les produits acides des dissolutions 

dont il s'agit, et de pousser la concentration 

autant qu'il est possible pour augmenter ces 

produits ; car les frais de ces dissolutions 

seront d'autant plus modérés , que la même 

quantité d'acides pourra servir pour une plus 

grande quantité de platine. J'ai fait l 'expé

rience suivante pour en connaître mieux les 

avantages. 

Je distillai, jusqu'à consistance de miel 

concret, une dissolution pareille À celle de 

la trosième expérience , dont je recueillis 

soigneusement le produit ; ce qui me donna 

lieu d'observer , dans cette opération, trois 

différentes époques. 

Dans la première, la distillatiou qui com

mença à une chaleur de près de 70 degrés, 

fut accompagnée d'effervescence et d'un dé

gagement de gaz nitreux, qui , comme l'a 
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observé Lavoisier, mérite d'être examiné, 

et sur-lout dès l'instant qu'il se manifeste de 

l'oxidc d'azote ou azotique. 

Dans la seconds époque , l'effervescence 

est su nie de l'ébulli'ion , et ici , on ne dis

tingue plus de gaz nitreux : on voit seulement 

s'élever un acide faible et sans couleur , pen

dant que la dissolution ne fait d'autres pro

grès que de s'approcher de la concentration. 

Lorsque la chaleur eut fait passpr dans le 

récipient la plus grande partie des liquides 

superflus, le gaz nitreux se montra de nou

veau : et il me parut, à cette troisième épo

que , que la portion d'acides libres qui étaient 

parvenus à un certain degré de concentra

tion, exercoit une réaction sur la mine de 

platine. Mais je ne tardai pas à m'apperce-

voir que je ne devais pas compter sur cet 

avantage ; car après avoir délayé dans l'eau 

la masse saline pour en séparer l'excèdent 

de cette mine , je reconnus que la livre d'a

cide nitro-muriatique , n'avait dissous que 

16 drachmes , et 12 grains de platine ; quan

tité qui diffère de plus d'une drachme de 

de celle de la troisième expérience ; laquelle 

cependant, malgré cette variation, n'est pas, 

comme je l'ai dit, d'un huitième au-dessous 

de l'autre. 
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Le gaznilreux de celte troisième époque , 

nous donne lieu de croire, qu'il ne diffère 

point, dans son origine, de celui qu'on remar

que dans la concentration des nitrates métal

liques, lorsque ceux-ci approchent de la con

densation. Ains i , l'augmentation de chaleur 

ne fait ici que décomposer un reste d'acide 

nitrique, d'où résultent les vapeurs rouges 

dont il est question. 

Revenons au produit de notre distillation. 

La liqueur trouvée dans le récipient, pesait 
ioonces et une drachme: elle n'avait point 
de couleur et n'indiquait au pèse-liqueur que 
o degrés , tandis que l'acide nilro-muriatique 
qui l'avait produite , en marquait 22 avant 
d'être employé. On voit quelquefois la l i 
queur légèrement colorée, quoiqu'on ait con
duit l'opération avec les précautions ordinai
res; sans doute parcequele mouvement del'é-
bullition suffit pour lancer quelquesgouttesde 
la dissolution jusquesdanslecou delà retorte. 
Ceci n'est, en totalité, qu'un peu de platine , 
comme l'indique à l'instant le précipité cou
leur de canelle, qu'y occasionne l'eau hydro-
sulfurée. Ces produits acides n'ont aucune 
action sensible sur le platine ; mais pour sa
voir le parti qu'on en pourrait tirer, je.les 
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divisai en deux parties de cinq onces et une 
demie drachme chacune. 

J'ajoutai à l'une de ces deux parties, 2 
onces d'acide muriatique; à l'autre une égale 
quantité d'acide nitrique 5 et ces deux nou
veaux mélanges furent traités à l'ordinaire, 
avec trois onces de la même mine de platine. 

L a première a dissous 4 drachmes et 16 
grains de platine, qui auraient approché de 
8 drachmes et demie, si j'eusse employé les 
10 onces et une drachme du produit avec 
l'addition de 4 onces d'acide muriatique. 

La seconde ne put dissoudre que 48 grains, 
c'est-à-dire, une drachme et 24 grains si 
j'eusse employé le même produit avec l'ad
dition de 4 onces d'acide nitrique. Voyons 
maintenant les conséquences qu'on peut tirer 
de ces résultats. 

En supposant que le premier mélange a 
pu dissoudre jusqu'à 8 drachmes et demie de 
platine , il faut que l'acide muriatique ajouté 
y ait trouvé une quantité suffisante d'àeide 
nitrique pour l'oxigèner; mais quatre onces 
de mon acide muriatique ne pouvant pas 
dissoudre une aussi forte dose de platine, 

11 s'en suit que , dans le produit total de notre 
distillation, il a dû se trouver au moins deux 
onces du même acide. En effet, puisqu'on 

a 
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a employé dans la troisième expérience , 12 
onces d'acide muriatique , pour dissoudre 17 
drachmes de platiné, il est évident que, pour 
dissoudre la moitié de cette quai t lé , ou 8 
drachmes et demie , il a fallu 6 once- clii 
même acide; et vu que nous retrouvons dans 
le récipient la quantité do 2 onces d'acide 
muriatique, il n'est pas douteux aussi qu'il 
n'en reste qu'environ 10 dans lare 'orte; en
fin, que ces 10 onces d'acide, à 1S degrés, 
fortifiés par l'oxigène de l'acide nitrique , nC 
peuvent dissoudre que 16 à 17 drachmes de 
mine noire de platine. 

Passons maintenant à l'évaluation de l'a
cide nitrique qui pouvait se trouver dans le 
produit de notre distillation. 

On voit , par la trosième expérience, que 
12 onces d'acide muriatique n'exigent pas 
moins de 4 onces d'acide muriatique pour 
être en état de dissoudre 17 drachmes de pla
tine. Ains i , il y en' avait au moins 2 onces 
dans le produit de notre distillation , attendu 
qu'avec le secours de 4 onces d'acide muria
tique ajouté, il a pu dissoudre 8 drachmes 
et demie de platine, ou la moitié de 17 . 

11 suit delà, qu'il passe dans le récipient , 
dans toute distillation faite d'après les pro
portions de la 3e. expérience, près de 2 onces 

Toirs XXXVJII* Q 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



242 A N N A L E S 

d'acide nitrique à 35.°, et une égale quantité 
d'acide muriatique à i5.°, délayés dans 6 
onces et une drachme d'eau , lesquelles 
quantités réunies , forment le produit qui est 
de io onces et une drachme. Il en résulte 
aussi que les 17 drachmes n'ont été réellement 
dissoutes qu'à l'aide de 10 onces d'acide mu
riatique oxigéné par la décomposition seule
ment de 2 onces d'acide nitrique. Mais si on 
demandait, à la vde de cette évaluation, 
pourquoi 16 à 17 drachmes de platine ne peu
vent pas être dissoutes dans un mélange de 
10 onces d'acide muriatique , et 2 onces d'a
cide nitrique , nous répondrions que la cha
leur nécessaire pour aider l'action de ce dis
solvant, aurait bientôt changé les propor
tions de composition de l'acide , comme 
dans l'expérience que nous venons d'ana
lyser. 

Quant au premier acide formé du produit 
dp notre distillation , il est certain qu'il con
tient une quantité suffisante d'acide nitrique 
pour oxigéner les 2 onces d'acide muriatique 
que nous y avons trouvées ; mais la grande 
quantité d'eau où elles sont délayées en dé
truit toute l'action -, et si l'addition de 4 onces 
d'acide nitrique leur rend quelque force , ce 
n'est, probablement; que par ce que cette 
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quantité d'acide augmente à un certain point, 

la concentration de l'acide muriatique. 

Essayons de déterminer, d'après ces don
nées , quelle est la plus grande quantité de 
platine que l'on peut dissoudre dans un acide 
nitro-muriatique préparé dans les propor
tions que nous venons d'indiquer. 

Pour dissoudre d'abord 17 drachmes et 54 
grains, et ensuite 8 drachmes et 3s grains , 
ensemble 26 drachmes et 14 grains, nous 
avons employé 12 onces d'acide muriatique 
et 4 d'acide nitrique, et après 4 onces du 
premier, c'est-à-dire en tout, 20 onces de 
mélange. En négligeant les 14 grains de 
platine qui se trouvent en plus ou en moins, 
le calcul nous fait voir qu'il ne faut que S 
livres 11 onces ( 1 ) d'acide uitro-muriafique , 
pour dissoudre une livre de mine noire de 
platine , qui est celle dont je me suis servi, 
dans ces expériences. Si nous consultons les 
chimistes, nous trouverons que la plupart 

(1) I l faut sans doute entendre iei la livre d'Espagne, 

qui est plus foibie que la livre poids de marc de France 

deprès d'un 1 7 e . ; mais comme elle se divise égale

ment en 16 onces et 128 drachmes de 72 grains , les pro

portions restent les mêmes. Note des éditeurs. 

Q ^ 
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tl'entr'eux ont fixé à 16 parties la quantité 

d'acide nitro-muriatique qu'il faut employer 

pour en dissoudre une de platine. Si je ne 

me trompe , Lewis et Sickingen , ont 

été les seuls qui soient parvenus à le dis

soudre avec huit parties du dissolvant. Mais 

ils furent obligés de faire deux opérations 

pour dissoudre cette quantité. Les mines 

blanches de platine sont un peu plus sohibles; 

car je trouve dans une note , qu'une livre d'a

cide nitro-muriatique, composé dans les 

proportions indiquées, en a dissous 18 dra

chmes et 24 grains. 

C H A P I T R E X V . 

Dissolution du -platine par le moyen d'un 
acide nitro-muriatique , composé avec 
l'acide nitrique à 3 i ." ( 1 ) et le sel ma
rin. 

Bergman a reconnu qu'un acide ainsi 

composé , dissolvait très-bien le platine. On 

(1) On a vu précédemment que ce:, degrés étaient 

•reux du pèse-liqueur du citoyen Heaume. Les 3 l° . in

diquent une pesanteur spécifique de 1.279. Note des édi

teurs. 
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1 1 1 N E A C I D B 
& Ï L 

de p Inline nitrique P L A T I S T E dissous. 

nçire. & 3 5 . f t 
marin. 

J 6 o n c e s . 1 6 o n c e » . 6 o n c e s . 20 d r a c h m e s e t 4 8 g r a i n » . 

2 6 c n c e » . 1 6 o n c e i . 7 o n c e » . » 4 d r a c h m e s e t 1 a g r a i n s . 

3 6 o n c e s . t 6 o n c e s . fi o n c e s - - Zi d r a c û m e j et Sx g r a i n * . 

4 6 o a c e j . 16 OUCCt. g oncej. 21 d r a c h m e » e t 3 6 g r a i n s . 

Le résultat du n°. 2 , m'ayant paru le plus 
important, je crus devoir- le répéter pour 
ai'assurer de tous ses avantages , et j'obtins-
24 drachmes et 16 grains de platine dissous-.. 

verra, par Jes expériences suivantes, que 
dans une opération en grand, ce dissolvant 
peut être préféré à ceux qui sont composés 
avec des acides purs. Pour parvenir à dé
couvrir la proportion la plus avantageuse de 
l'acide et du sel, j'ai fait une série d'expé
riences , dontjene rapporterai ici que celles-
qui -peuvent répandre quelque lumière sur 
lestdissolutions de cette nature. La manière 
d'employer cette espèce d'acide nitro-muria-
tique n'étant pas différente de celle que l'on 
suit pour les autres, je passe sur-le-champ à 
la table comparative de ses résultats : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 A N N A L E S 

M I K E 
A G I D E S E L 

de piatine P L A T I N E dissous. 

noire. 
à 3 5 ° . commun. 

I 6 o n c e s , 1 6 o n c e s . 6 o n c e s . s o d r a c h m e s . 

6 o n c e s - 1 6 o n c e s 8 o n c e » . 2 1 d r a c h m e * . 

3 6 o n c e s . r 6 o n c e s . i o o n c e s . 2 0 d ï a c h m e s . 

4 6 onces. 1 6 o n c e s . I Z o u c ç s . * 9 d r a c h m e s . 

Il s'est trouvé également un excès de sel 
marin dans les numéros 3 et 4 . 

On voit par ces deux tables, que la quan-

Dans le n e . 4 , il se trouva un excès de 
sel marin qui s'était attaché à ce qui restait 
de la mine de platine. 

Je fis ces.expériences avec du sel maria 
purifié ; mais comme dans les opérations en 
grand on n'emploie que celui du commerce , 
je les ai répétées avec le sel commun, et 
j'ai trouvé les mêmes résultats dans des 
quantités égales de dissolvant ; cependant 
avec la même variation dans la quantité de 
platine dissous qu'on a pu remaquer dans 
l'opération faite avec les acides. Je répétai 
encore les mêmes essais , en faisant quelques 
changemens aux deux dernières colonnes. 
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Q 4 

tité de platine dissous, éprouve une dimi

nution , soit que l'on augmente ou que l'on 

diminue la proportion de 7 onces de sel 

par livre d'acide. Il paraît cependant que , 

dans les essais où il est entré plus de 7 

onces, la quantité de platine dissous de

vrait être , si non plus grande , au moins 

égale ; puisque l'acide nitrique devait dé

gager et oxigéner la même quantité d'acide 

muriatique. J'avoue que je ne conçois pas 

encore comment un excès de sel marin ou 

de nitrate de soude ,*qui se trouve dans le 

mélange, a pu empêcher la dissolution d'une 

plus grande quantité de mine de platine , à 

moins que l'explicationde ce phénomène ne se 

trouve dans l'observation que je vais rappor

ter , ou que mes occupations me permettent 

un nouveau travail sur ce sujet. 

Voici l'observation : Le résidu de toutes 

les dissolutions , c'est-à-dire la mirre de .pla

tine restante , présente un aspect tout diffé

rent de celui des résidus que laisse l'acide 

nitro-muriatique composé avec les acides 

libres. 

L'auteur promet une continuation de 

ces expériences. 
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M É M O I R E 

Sur les eaux sures (acides') des amidoniers. 

Par Je ciloyeu V A U Q U E L I N . 

XJ'ON savait, depuis long-fems, que L'eau 

dam laquelle les amidoniers font pourrir leur 

farine , passe insensiblement à un état acide 

assez marqué ; mais l'on ne s'est pas encore, 

que je sache , occupé de rechercher, par 

L'analyse , quel espèce d'acide se forme dans 

celle circonstance. 

Cependant cette substance se produit assez 

en grand, et d'une manière assez multipliée 

pour mériter la peine qu'on en recherchât la 

nature et les propriétés, pour savoir si elle 

pourrait être rmployée à quelque chose d'u

tile dans les arts. 

Les uns ont soupçonné que cet acide était 

du vinaigre; les autres, en admettant des 

analogies entre lui et le vinaigre , ont pensé 

qu'il en ^différait par quelques propriétés 

particulières ; d'autres enfin ont assuré que 

C'était un acide entièrement différent de 
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ceux qui étaient connus; mais aucun n'ayant 

apporté d'expériences en preuve de son sen

timent , et comme en chimie on ne peut 

rien démontrer que par l'expérience, je me 

suis déterminé à soumettre ces eaux sures h 
un examen suivi , qui m'a prouvé en ellet 

qu'aucun des chimiste^ qui en ont parlé , n'a 

précisément dit la vérité à cet égard. 

i°. L'eau sure des amidoniers a une cou

leur blanche laiteuse due à des parties mu

queuses qui y sont suspendues ; elle devient 

claire et sans couleur en passant au travers 

du papier Joseph. 

2°. Son odeur est légèrement acide et al-

coolifere : cependant on y distingue une 

odeur particulière qui-a du rapport avec cello 

de la farine humectée. 

3°.' Sa saveur est très-sensiblement acide \ 

mais ce n'est point celle d'un acide pur, elle 

contient quelque chose de nauséabond. 

4°, Elle rougit fortement la teinture de-

tournesol ; forme dans l'eau de chaux un 

précipité qu'un excès de cette eau redissout.. 

L'alcool y occasionne un dépôt blanc , léger-

et doux au toucher. L'acide oxalique pro

duit à son tour, daus cette eau, un précipité 

assez abondant, qui prouve qu'il n'y a point 

d'acide oxalique libre, 
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5°. Environ 12 kilogrammes d'eaux sures 
des amidoniers, ont été soumises à la dis

tillation dans nn alambic de cuivre. Les pre

miers cinq hectogrammes de liqueur qui ont 

passé , avaient une saveur et une odeur très-

sensiblement alcooliques, mêlées d'une l'é-

gère acidité. Reclifiée.au bain marie, cette 

liqueur a donné environ 3o grammes d'al

cool assez pur et très-inflammable ; cepen

dant sa saveur n'était pas agréable. Les onze 

kilogrammes et demi de liqueur, qui ont passé 

ensuite, avaient une saveur acide beaucoup 

plus forte que la première portion , ayant 

cependant un goût de pain nouvellement cuit. 

Un kilogramme de cette liqueur distillée a dis

sout 20, i r grammes de litharge. La portion 

de cet oxide, qui n'a point été dissoute, était 

devenue presqu'entièrement blanche. Cette 

dissolution évaporée convenablement , a 

donné des cristaux qui avaient toutes les pro

priétés de l'acétite de plomb. Ils pesaient 

ensemble 33,43 grammes. 

Un second kilogramme de la même li

queur mise avec du carbonate de chaux la 

dissout avec effervescence ; et la quantité de 

la partie dissoute a été de 25,36 grammes. 

Cette combinaison a donné, par l'çvapora-
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tion dos crystaux d'acétite de chaux, dont le 

poids s'élevait à 2 i , 5 o grammes. 

D'après la quantité de litharge qu'un seul 

kilogramme de cette liqueur a dissoute , il 

en résulte que les onze kilogrammes et demi en 

auraient dissout 25o ,5 grammes. Il est éga

lement évident que les 2 o , n grammes de 

lithargé dissous par le kilogramme de li

queur dont il a été parlétout-à-l'heure, ayant 

formé32,43 grammes d'acétite de plomb; les 

25o,5 grammes en auraient donné 326 ,2 
grammes. 

Il suit de ces expériences que les eaux 

sures des amidonniers , contiennent vérita

blement de l'acide acéteux, même en assez 

grande quantité. Mais ces eaux ne ctmtien-

nent-ellesque cette espèce d'acide ? Le résidu 

de la distillation, dont nous n'avons pas en

core parlé , n'en recèlerait-il pas encore quel

ques autres? C'est ce qui nous reste à re

chercher. 

Venons donc maintenant au résidu de la 

distillation des eaux sures , et voyons s'il 

contient véritablement un acide , qu'elle est 

la nature de cet acide, et en quelle propor

tion il s'y trouve. 

Le résidu avait une couleur rouge brune , 

Une saveur très-acide mêlée de celle d'une 
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décoction de pain rôti ; il avait la consistance 

d'un syrop , et contenait quelques flocons de 

matière que l'on a séparée par la fîltration. 

Voici les phénomènes que cette liqueur a 

produit avec les réactifs suivans : 

i°. L'eau de chaux y forme un préci
pité assez abondant, qu'un excès de liqueur 
redissout. 

2N. Si l'on n'a mis que la quantité de li
queur nécessaire à la dissolution du dépôt 
précédent, au bout d'un jour ou deux, la 
surface de la liqueur, et les parois du vase , 
se trouvent tapissés d'une foule de petits cris
taux brillans.. 

3«. Les alcalis fixes y forment également un 
précipité -} mais si les alcalis sont caustiques, 
et qu'ils y soient mis en surabondance ^ ils y 
développent l'odeur de l'ammoniaque d'une 
manière extrêmement sensible. 

4°. L'acide oxalique, ainsi que Poxalate 
d'ammoniaque , y occasionnent un dépôt 
qui a toute l'apparence de l'oxalate de chaux. 

5°. Les dissolutions de plomb, soit dans 

l'acide acéteux , ou dans l'acide nitrique , y 

forment aussi des précipités qui sonten partie 

solubles dans une .grande quantité de v i 

naigre distillé. 
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6°. Les dissolutions de mercure et d'ar
gent y produisent aussi le même effet. 

Celte liqueur, comme on l'a vu ci-dessus, 
formant avec le plomb un sel insoluble, je 
me suis servi de cette propriété pour la dé
composer , et obtenir à l'état de pureté le 
corps qui s'unissait ainsi au plomb. J'ai donc 
pris 122 ,29 grammes de cette liqueur; j 'y ai 
versé de la dissolution d'acétite de plomb , 
jasqu'à ce qu'il y en eût un léger excès. 
J'ai laissé déposer la matière; j 'ai décanté la 
liqueur, et je l'ai remplacée par de l'eau dis-* 
tillée. Les lavages ont été répétés jusqu'à ce 
que l'eau en ait sorti sans saveur. Alors la 
matière était d'un blanc légèrement jaunâtre ; 
elle était fort volumineuse ; elle pesait 6 
grammes , après la dessiccation. 

Réduite en poudre fine, je l'ai traitée avec 
0,4. de son poids d'acide sulfurique , auquel 
j'avais mêlé huit à dix fois autant d'eau 
distillée, et j'ai laissé macérer le mélange 
pendant deux jours, à la chaleur douce d'un 
bain de sable, ayant le soin de remuer de 
tems en tems. 

J'ai ensuite filtré la liqueur , et après avoir 
lavé le dépôt, j'ai fait évaporer en consis
tance d'un syrop épais. 

Cet acide avait une couleur rouge, une sa-
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veur acide très-forte ; il forme dans l'eau de 
chaux un précipité floconeux ; il précipite 
l'acétite de plomb ; il ne fait éprouver au
cun changement aux sels calcaires ; il ne 
forme point de sels acidules cristallisables 
avec les alcalis : enfin , il ne cristallise point 
par l'évaporation la plus avancée, il se ré
duit, au contraire, sous la forme d'une espèce 
de syrop épais, extrêment acide. Si l'on com
pare maintenant les propriétés que nous ve
nons d'exposer avec celles des différens acides, 
l'on se convaincra facilement qu'elles ne con
viennent parfaitement qu'à l'acide phospho-
rique, doù il faut conclure que les eaux sures 
des amidonniers contiennent , comme les 
substances animales, cet acide par'iculier. 

Il s'agit de savoir maintenant dans quelle 
proportion cet acide existe dans ces eaux, 
et dans quel état il y est. D'abord nous avons 
vu que 122,29 grammes de la liqueur concen
trée, nous ont fourni 6 grammes de phosphate 
deplombsec, dans lequel il y a 1,22 grammes 
d'acide phosphorique également sec. Les 
122,29 grammes de liqueur concentrée, re
présentant 779,57 grammes d'eau sure-aaXu-
relle ; il s'en suit que par chaque livre de 
cette eau , il y a 4,87 grammes d'acide phos
phorique. 
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Nous avons vu , dans les sections précé

dentes , que l'acide oxalique occasionnait un 

dépôt fort considérable dans les eaux sures 
épaissies par l'évaporation , et (pie ce dépôt 

était de l'oxalate de chaux ; ce qui excluait 

la présence de l'acide oxalicpie dans cette li

queur: de-là, il paraît que la chaux conte

nue dans cette liqueur, y est unie à l'acide 

phosphorique; car, quoiqu'il y ait aussi de 

l'acide acéteux qui ne s'est point élevé pen

dant la distillation , il n'est pas probable 

qu'il soit uni à la chaux, pendant que l'acide 

phosphorique resterait libre. 

Si , comme ce raisonnement semble le 

prouver, il y a dans les eaux sures d|s ami-

doniers,du phosphate de chaux, l'ammonia

que, ou tout autre alcal i , doit l'en séparer 

en s'unissant à l'acide, quelqu'il soit, qui l 'y 

tient en dissolution. 

En effet, 672, 2 grammes de cette liqueur, 

dans laquelle on mit de l'ammoniiique jusqu'à 

ce qu'il y en eut un léger excès, donnèrent 

un précipité brun, extrêmement abondant; 

cette matière colorée, après avoir été bien 

lavée, et séchée à l'air, fut calcinée dans un 

creuset, jusqu'à ce qu'elle parut d'un blanc 

gris. Pendant la calciuation, elle répandit 
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une odeur de matière animale brûlée très-

forfe, mêlée de beaucoup d'ammoniaque, 

ce qui prouve que G§t alcali , qui avait 

servi à précipiter la matière fixe et indécom

posable au feu, avait en même tems préci^ 

pité une grande quantité de matière animalej 

ou* au moins qui en avait toutes les pro

priétés. 

Après la câlcination , là matière ne PESAIT 

plus que 9 grammes. Elle s'est dissoute eutiè^ 

rement et sans effervescence dans l'acide mu

riatique : il n'est resté que quelques atomes 

de charbon qui pesaient à peine O, 2 grammes. 

Cette dissolution mêlée avec l'ammoniaque, 

donn% un précipité blanc, gélatineux, et 

qui jouissait de toutes les propriétés du phos^ 

phate de chaux. 

Il Y a donc, comme on Voit, du phos

phate de chaux dans les eaux sures des 

amidoniers. Mais par quoi ce sel insoluble 

par lui-même, Y est-il tenu etf dissolution? 

Est-ce par un excès d'acide ? Mais l'expé

rience suivante prouve qu'il n'Y en a point. 

Ce ne peut donc être que par l'acide acé-

teux^car l'examen le plus attentif n'a PU Y 

faire découvrir que ce dernier, libre et exempt 

de combinaison. 

S'IL 
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S'il y a-^ait eu quelques portions d'acide 

phosphorique libres dans l'eau des amido

niers , la dissolution de chaux aurait pro

duit dans cette liqueur, précipitée par l'am

moniaque , un dépôt plus ou moins abon

dant ; et ce réactif n'y a occasionné aucun 

changement. Il n'y avait donc point d'acide 

phosphorique libre dans les eaux sures des 

amidoniers, et le phosphate de chaux qui 

s'y trouve, n'y est donc pas dissout par un 

excès de cet acide. 

Le vinaigre est donc le seul acide auquel 

on puisse raisonablement attribuer la disso

lution du phosphate de chaux , dans les 

eaux sures des amidoniers, et conséquem-

inent, quoicjue foible , il A cependant assez 

d'énergie puurrompre, avec le tems, l'affinité 

qui lie les parties de ce sel calcaire. 

Mais s'il en est ainsi, l'on doit retrouver , 

dans la liqueur de laqu'elle le phosphate de 

chaux A été précipité , l'acide acéteux uni à 

l'ammoniaque dont on s'est servi pour pré

cipiter le phosphate de chaux ; et c'est en 

effet ce qui est arrivé lorsqu'on a distillé une 

portion de cette liqueur avec une quantité 

suffisante d'acide sulfuriqu étendue d'eau; 

l'on a obtenu une asseze grand quantité de 

vinaigre. 

Tomp XXXVIII. R 
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Quoique le phosphate de chaux , en se 

précipitant de la liqueur des eaux sures 

concentrées, ait entraîné avec lui une grande 

quantité de matière animale, ou au moins 

qui paraissait telle , il en restait cependant 

encore beaucoup dans cette même liqueur; 

dont une partie s'est précipitée après la fil-

tration, par une suite de l'action de l'am

moniaque sur l'acide. C'est sans doute aussi 

à l'aide de l'acide acéteux que cette subs

tance animale était dissoute dans l'eau , 

puisque la plus grande partie s'est précipitée 

avec et après le phosphate de chaux par 

l'ammoniaque qui a neutralisé cet acide. 

Il faut pourtant qu'elle soit soluble par 

elle-même , puisqu'après la saturation de 

l'acide , il en restait encore dacs la liqueur 

que le tems n'en a point séparé, et que l'al

cool et l'infusion de noix de gales, y ren

daient extrêment sensible, le premier par un 

précipité blanc flocoueux , le second par ua 

dépôt brun plus abondant que le premier. 

La matière animale dont nous venons de 

parler , ne peut être fournie que par le glu

ten des farines que l'on emploie à la fabri

cation de l'amidon , ce qui démontre en 

même tems que l'espèce de cette substance 
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qui a servi dans cette circonstance , avait 

appartenu au froment. 

L'on sait en effet que ce gluten humide , 

abandonne aux forces de ]a nature, aune 
température convenable, s'altère et se con

vertit en ammoniaque, en acide acéleux et 

en huile : mais lorsque celte décomposition 

s'opère au milieu d'un liquide où il se forme 

de l'acide acéteux , elle s'arrête, et la por

tion de gluten qui n'a pas encore subi de 

changement , ou qui n'en a souffert qu'un 

léger j se dissout dans le vinaigre qui la sous

trait à toute décomposition ultérieure. 

L'ammoniaque que les expériences rap

portées plus haut nous ont fait découvrir 

dans les eaux sures des amidoniers , pro

vient manifestement d'une portion de ce 

gluten, décomposé au commencement de la 

fermentation, et qui s'est formée simultané

ment avec une portion de vinaigre qui l'a 

saturée; sans doute la décomposition du 

gluten aurait eu lieu jusqu'à la fin , s'il avait 

été seul; mais l'acidification allant toujours 

eu croissant dans la partie mucoso sucrée et 

amilacée du froment, il est arrivé un ins

tant où l'acide acéteux arrêtant la putréfac

tion du gluten , il le dissout peu-à-peu à me

sure qu'il devient plus abondant dans l'eau. 

R 2 
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Il y a donc , comme il résulte des expé

riences rapportées plus haut, cinq substances 

différentes dans les eaux sures des amido-

niers. Siivoir : 

l°. De l'acide acéteux. 

2°. Le l'ammoniaque. 

3° . Du phosphate de chaux. 

4°. Une matière animale, 

5". De l'alcool. 

De tout ces corps, un seul .( le phosphate 

de chaux ) était contenu dans la farine , 

avant la fermentation, tous les autres sont 

le produit de cette opération naturelle. Le 

phosphate de chaux n'a éprouvé d'autre 

changement qu'une division entre ses parties 

opérée par l'acide acéteux qui s'y est com

biné en opérant leur dissolution. Les autres 

produits, au contraire, sont le résultat de 

l'union dans de nouveaux rapports des prin

cipes du gluten, du mucoso sucré et de l'a

midon , opérée en vertu d'aflinités complexes. 

Ainsi, l'acide acéteux est formé par le mucoso 

sucré , l 'amidon, et le gluten ; mais la por

tion que donne ce dernier ne devient pas 

libre , elle est saturée par l'ammoniaque qui 

se développe simultanément. 

L'ammoniaque ne peut devoir son exis

tence qu'à la matière glulineuse, puisque 
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c'est le seul principe delà farine qui en four

nisse sensiblement, soit par la fermentation , 

soit par la distillation. 

La matière animale que nous avons dit 

exister en assez grande quantité dans les 

eaux sures, est évidemment des restes du 

gluten échappés à l'action décomposante de 

la fermentation par la vertu dissolvante et 

anti-septique du vinaigre. 

Quelques personnes ont pensé que l'acide 

des eaux sures des amidoniers, ne procé

dait que de la fermentation du mucoso-sucré] 

mais il est plus que probable que les autres 

principes de la farine, y contribuent aussi 

pour beaucoup ; car nous estimons que la 

quantité de cette substance n'est pas dans les 

farines en proportion de la masse de vinai

gre qu'elles fournissent par la fermentation; 

et ce qui parait confirmer cette opinion, c'est 

que les meilleures farines manipulées par les 

procédés les mieux entendus , ne fournissent 

guères au-delà du tiers de leur poids d'a

midon. Or , on sait, par l'analyse, que ce 

principe existe dans la farine avant la fer

mentation dans une plus grande proportion ? 

donc il y en a une quantité quelconque qui y 

est converti en vinaigre. 

C'est une perte sans doute très-considéra-

R 3 
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bb5 pour le fabricant, que cette destruction 

de l'amidon ; mais elle est nécessaire et 

nv''ffle indispensable à la fin qu'il se propose ; 

sans elle il ne se formerait pas de vinaigre, 

ou du moins fort peu , et sans la présence de 

celui-ci , le gluten , dont la séparation fait 

l'objet principal de l'art, ne serait pas dis

sout. Il faudrait attendre que la putréfaction 

l'eût entièrement détruit , ce qui serait fort 

long et toujours incomplet : sans ce vinaigre, 

l'amidon ne serait pas aussi blanc , aussi see, 

et n'aurait pas d'ailleurs ce brillant et ce cri 

que l'on recherche. 

Il est donc nécessaire, pour obtenir de bel 
amidon , et dans toute sa pureté , que les fa
rines qui le contiennent, subissent un mouve
ment de fermentation, plus ou moins long, 
suivant le degré de la température, et l'es
pèce de farine employée ; car il est évident 
que la farine d'orge, qui contient moins de 
parties glutineuses cpie celle du froment, 
n'a pas besoin d'une aussi longue fermenta
tion. 

J'avais entrepris ce travail dans la vue de 
déterminer , par l'expérience, qu'elle espèce 
d'acide contenaient les eaux sures, et de 
connaître s i , eu égard à sa nature et à sa 
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quantité , il pourrait être utile à quelque 

opération des arts. 

11 n'y a pas de doute que l'acide acéteux 

ne soit propre à une foule de travaux très-

importans; mais il reste à trouver si la pro

portion où il existe dans ces eaux, pourrait 

permettre de l'en extraire-avec avautage, je 

ne me permettrai aucun jugement à cet égard, 

n'ayant fait mes essais que sur de petites 

quantités, et ne connaissant pas assez rigou

reusement les rapports des prix du vinaigre 

ordinaire avec ceux de ses produits, compa

rés au prix du vinaigre des eaux sures, avec 

ceux de ses produits. C'est à ceux qui exé

cutent journellement des travaux en grand 

avec cet acide , et qui font commerce des 

compositions où il entre , à faire ces compa

raisons , et à voir s'il y aurait, ou non, de 

l'avantage à se servir de celui que fournis

sent les eaux sures , d'après les données que 

j'ai établies plus haut. 

Il ne faudra pas oublier , clans l'estimation 

du prix de ce vinaigre , les frais qu'exigeront 

sa distillation , et l'usage que font des eaux 

sures, les amidoniers pour la nourriture des 

cochons, ce qui ne laisse pas de lui donner 

une certaine valeur : il ne faudra pas perdre 

de vue , non plus , qu'il ne peut servir qu'à 

R 4 
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former quelques combinaisons qui n'entrent 

point dans l'économie animale : tels que, 

l'acétite de plomb , le blanc de plomb , le 

vert-de-gris, et l'acétite de cuivre, mais il 

ne peut être employé comme condiment , ni 

assaisonnement pour les substances destinées 

à entrer chms le corps humain, à cause de 

sa saveur plus ou moins désagréable. 

N O T E 

Par le citoyen D E Y E U X . 

La travail du citoyen Vauquelin , qu'on 

vient de lire, n'est pas le seul qui ail été en

trepris dans l'intention de connaître la na

ture de l'eau srure des amidoniers ; plusieurs 

chimistes , à différentes époques , se sont 

aussi occupés de cet objet, et, quoiqu'il soit 

certain qu'ils n'ayent pas poussé leurs re

cherches aussi loin que le citoyen Vauque

lin , il est cependant utile de rappeler ce qu'ils 

ont fait à cet égard ; ne fut-ce que pour prou

ver que si l'analyse chimique est aujourd'hui 

perfectionnée $ elle doit cet avantage à 

l'heureuse application que des hommes ha

biles ont su faire des découvertes impor

tantes, qui ? depuis quelques années, se suc

cèdent avec une grande rapidité. 
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Parmi les chimistes qui } spécialement 

avant le citoyen Vauquelin , ont examiné 

l'eau sure , je me contenterai de citer les 

citoyens Sage et Parmentier. 

Le premier, dans un ouvrage intitulé : 

Analyse des bleds , publié il y environ 

28 ans, rend compte, non - seulement des 

produits qu'il £i obtenus de l'eau sure, mais 

même encore de ceux qui lui ont été fournis 

par l'eau grasse des amidoniers. 

Suivant ce chimiste, l'eau grasse, quoi-

qu'ayant une odeur pénétrante qui semble 

faire croire qu'elle est acide , ne contient ce

pendant pas d'acide développé- La preuve 

qu'il en donne , c'est qu'elle ne rougit pas le 

syrop de violettes , et qu'elle peut se com

biner avec les carbonates de potasse, sans 

produire d'effervescence. 

Cette même eau grasse lui .a fourni un 

esprit vineux , du sulfure ammonical phos-

phorique , ef une certaine quantité de ma

tière glulineuse dans un état d'altération senr 

sible. 

Quant à l'eau sure, le citoyen Sage pré

tend qu'elle n'altère pas non plus la couleur 

bleue des végétaux; qu'on peut , en la distil

lant, en séparer un esprit vineux, qui, par 

des rectifications répétées, acquiert une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 A N N A L E S 

odeur vive et pénétrante, mais que cet es

prit diffère essentiellement par sa non in-

flammabilité, de celui que fournissent aussi, 

par la distillation , tous les fluides auxquels 

on a fait subir la fermentation spiritueuse. 

Voilà à-peu-près à quoi s'est réduit le tra

vail du citoyen Sage sur l'eau grasse et l'eau 

sure. 

L e citoyen Parmentier a fait un pas de 

plus en s'occuppant des mêmes objets. 

En effet, on voi t , dans plusieurs de ses 

ouvrages , et sur-tout dans son examen chi

mique des pommes de terre, ainsi que 

dans son mémoire publié en 1 7 7 9 , portant 

pour titre: Expérience et reflexions, rela

tives à l'analyse des bleds, on voit dis-je, 

que l'examen particulier qu'il a fait des dif

férentes liqueurs qui résultent du travail de 

l'amidonier, lui a prouvé que l'eau grasse 

était décidément acide , mais qu'elle n'a

gissait d'une manière sensible sur les tein- 1 

tures bleues , ainsi que sur les carbonates al

calins , que lorsque , par la filtration, on 

étai^ parvenu à la dépouiller des matières qui 

troublaient sa transparence, et lui donnaient 

de la viscosité. 

Il s'est assuré ensuite , par des expériences 

rès-positives, que l'acidité de l'eau grassse 
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était due à la présence de l'acide acétique , 
et que la quantité de cet acide variait suivant 
les circonstances. 

Il a vu encore , qu'à l'aide de la distilla
tion , on séparait aisément de l'eau grasse, 
un véritable alcool qui ne différait en rien 
de celui qu'on retire du vin ou de la bierre. 

Après avoir ainsi constaté la nature de 
l'eau grasse , le citoyen Parrnentier s'est oc
cupé de l'eau sure. La saveur de ce fluide ne 
parut pas d'abord devoir lui laisser le moin
dre doute sur sa qualité acide ; mais voulant 
connaître plus particulièrement l'espèce d'a
cide qu'il contenait , il le soumit à plusieurs 
expériences qui lui donnèrent pour résultat, 
un véritable vinaigre. 

Cet acide, qui , suivant le citoyen Par
rnentier, est toujours en excès dans l'eau sure, 
s'y trouve encore dans un état de combinai-

, son, avec une certaine quantité de matière 
glutineuse et d'amidon. Il pense même 
que c'est à la présence de. ces deux subs
tances que ce fluide doit cette demie trans
parence qu'on lui remarque presque tou
jours. 

Enfin, le citoyen Parrnentier a retiré, 

par la distillation de l'eau sure un alcool, 
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tout aussi inflammable que celui qu'il avait 
eu , en traitant de même l'eau grasse. 

En comparant les produits des deux ana
lyses de l'eau sure faites par les citoyens 
Sage et Parmentier , on serait tenté de res
ter dans une sorte d'incertitude sur la nature 
de ce fluide ; mais aujourd'hui qu'il a été 
examiné avec le plus grand soin par le cit. 
Vauquelin, tous les doutes doivent être dis-
sippés , et on ne peut plusse refuser à croire, 
qu'ainsi que le citoyen Parmentier l'avait dit, 
non-seulement l'eau sure contient de l'acide 
du vinaigre et de l'alcool, mais que même 
encore on peut parvenir à isoler ces deux 
produits avec assez d'exactitude pour cons
tater leurs propriétés respectives. 

Une chose qui rend encore très-précieux 
le travail du citoyen Vauquelin , c'est qu'in
dépendamment des deux produits dont il 
vient d'être question, il est parvenu à re
connaître dans l'eau sure d'autres substances 
qui n'avaient pas été soupçonnées y exister 
avant lui. 

L'analyse de ce chimiste, en ne la consi
dérant même que sous ce rapport, doit donc 
paraître beaucoup plus complète que celles 
qu'on avait publiées; aussi servira-t-elle à 
rendre raison de plusieurs phénomènes qui 
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se manifestent pendant le travail de l'amido-
nier, phénomènes qui, à la vérité, avaient 
été entrevus, mais dont la cause était entiè
rement ignorée. 

Dans le nombre des produits remarquables 
qu'offre l'analyse du citoyen Vauquelin , on 
distingue sur-tout le phosphate de chaux. Co 
sel était d'autant plus difficile à reconnaître 
dans le fluide dont il s'agit, que sa quantité 
est toujours peu considérable, et que pour 
bien constater sa présence, il était néces
saire de recourir à des moyens qui ne sont 
bien connus que depuis qu'on a mieux étu
dié les propriétés de l'acide phosphorique et 
celles des substances salines que cet acide 
peut former en se combinant avec diffé
rentes bases. Il n'est donc pas étonnant d'a
près cela , que ce même sel ait échappé aux 
recherches des chimistes qui, avant le 
citoyen Vauquelin, ont examiné l'eau sure, 
et qu'ils se soient contentés d'insister sur les 
produits dont l'existence était tellement prou
vée, qu'il était isnpossible de la révoquer 
en doute. 

A n reste , je dois prévenir qu'il serait très-
possible que tous ceux qui répéteront les 
expériences que le citoyen Vauquelin a 
faites sur l'eau surej obtinssent encore d'au-
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1res résultats que ceux annonces par ce chi
miste. 

En effet , comme les amidoniers n'em
ploient pas constamment pour leur travail 
les mêmes espèces de grains, et comme 
aussi l'eau dont ils se servent diffère suivant 
les endroits où se trouvent placés leurs ate
liers, il doit nécessairement en résulter qu'il 
peut se former souvent dans la cuve de tel 
amidonier, des combinaisons qu'on ne trou
verait pas dans celle d'un autre. C'est ainsi, 
par exemple , qu'il m'est arrivé d'avoir re
reconnu dans plusieurs eaux sures, que j'ai 
eu occasion d'examiner, du sulfate et du 
muriate de chaux , tandis qu'en opérant sur 
d'autres eaux sures , je n'ai pas rencontré ces 
deux sels. A u reste , on conçoit que comme 
la présence de ces deux substances salines, 
et peut-être de plusieurs autres semblables , 
n'influe point sur la séparation de l'amidon , 
attendu qu'ils sont toujours en très-petite quan
tité ; elles peuvent être considérées comme 
nulles, par rapport à celles que contiennent 
constamment toutes les eaux sures , puisque 
la production de ces dernières est toujours la 
suite nécessaire des décompositions et des 
combinaisons qui se sont opérées, et sans les
quelles l'amidonne se précipiterait pas. 
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O B S E R V A T I O N S on certain objections etc. 

Observations de M. James TVoodhou.se, 

sur quelques objections du docteur 

Prlestley , contre le système anti-phlo-

gistique. 

Extrait par le citoyen G U Y T O J N " . 

M . VVoodhouse professeur de chimie en 

l'université de Pensylvanie , avait public 

dans le médical repository , une défense de 

la théorie anti-phlogistique , où il prononçait 

cependant que les battitures ou écailles que 

le marteau détache du fer chauffé aurouge, 

appeléesparPriestley,i<7/z£ry Cinder, étaient 

composées en partie d'eau ; ce qui est opposé 

à la doctrine des chimistes français qui les 

regardent comme une combinaison de fer et 

d'oxigène. De nouvelles expériences , aux

quelles il assure avoir apporté la plus grande 

attentiondui ont paru donner des résultats plus 

favorables à l'opinion de Pricslley. Voici le 

compte qu'il en rend dans le n°. 2 du même 

journal. ( Tome I V . ) 

« Les écailles de fer paraissent formées 
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(1) On -verra dans la suite pouiqucn on lui coiuervt 

ce nom. 

2°. Quand 

des mêmes principes que le fer rougi qui a 

été exposé à la vapeur de l'eau ; car quand 

on les traite avec du charbon qui a cessé de 

fournir de l'air , elles produisent une grande 

quantité de gaz acide carbonique ?\ d'air in

flammable carbonnè. ( 1 ) Le ocT'bre Lavoi-

sier , auteur du nouveau système , et que 

l'on a cru avoir opéré plus exactement que 

tout autre, à pensé que l'oxigène de l'eau 

s'unissait au fer et qu'il n'y avait pas d'autre 

cause de l'augmentation de poids. En quoi il 

A été suivi par tous ceux qui ont adopté cette 

nouvelle théorie , et on A déduit de cette 

augmentation de poids, la quantité d'oxigène 

que contient l'eau. » 

Si l'on peut, prouver ( dit l'auteur ) que 

partie du poids du Finéry Cinder vient de 

l'eau , le calcul de la quantité d'oxigène 

reste sans fondement. Voyons comment il 

prouve que le flne'ry cinder tient de l'eau. 

i°. S'il n'était composé que d'oxigène et de 

fer , il ne devrait donner que de [ai1- fixe 

( gaz acide carbonique ) , lorsqu'il est traité 

au feu avec le charbon, comme il arrive dans 

ce cas avec le précipité range. 
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( i ) L'once anglaise répond à 3o§ m .85 ( o u environ 

58o grains ) . 

La dragme à 3 B : n .85 ( ou environ 72 grains.) 

L'once-mesure de Priestley, répond à 3r-7 centi-

mèlres cubes ( environ 1.6 pouce cube) . 

Tome XXXVIII. S 

2o . Quand on le mêle avec le charbon qui 

a cessé de donner de l'air , il donne de l'air 

inflammable ei de l'air fixe , tout de même 

que si Ton eut passé de l'eau en vapeur sur le 

charbon rouge, ou qu'il eut été uni à l'eau 

ou à quelque substance qui en contenait. 

Huit onces d'écaillés de fer et une demi-

once ' de charbon ont produit 602 once-

mesures ( 1 ) d'air inflammable carbonné et 

d'air fixe ; le fer était complètement réduit et 

donna,avec l'acide sulfuriqueet l'eau, del'air 

inflammable ordinaire et du gaz hépatique. 

L'air communiqua à l'eau du tube hydro

pneumatique , une couleur brune comme le 

précipité d'argent, et colora de même la ta

blette du tube qui était peinte en blanc. 

Ayant établi la preuve que le jinéry cln-
der contient de l 'eau, je voulus voir ( dit 

M. Woodhouse) si l'oxigène était une de ses 

parties composantes , ce dont Priestley ne 

convient pas. 

S'il n'y avait autre chose que de l'eau dans 
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les écailles de fer, comment tant d'air fixa 

pourrait-il être produit par le charbon mêlé 

à l'eau j ou par la vapeur passant sur du char

bon chauffé au rouge , ou par l'addition de 

l'eau à quelqu'autre substance qui ne contient 

pas d'oxigène , et la mêlant avec le charbon, 

comme du Jîne'ry cinder et charbon. 

Il ne m'a jamais été possible d'obtenir plus 

de 3o parties sur cent , d'air fixe de la va

peur passant sur le charbon rouge , ou en le 

traitant avec l'eau dans une cornue de terre ; 

mais avec le jinéry cinder et charbon , j'ai 

obtenu 5o parties sur cent d'air fixe. J'aifait 

passer de 2 à 20 once-mesures d'eau en va

peur sur une demi-once et une once de char

bon en petits morceaux chauffés au rouge, 

dans un tube de cuivre ; et quoique j'aie trois 

fois éprouvé l'air , deux heures chaque fois, 

je n'ai pas trouvé plus de 3o parties sur cent 

d'air fixe. 

La méthode pour déterminer la quantité 

d'air fixe, sur 100 parties d'air fixe et d'air in

flammable , est de recevoir le mélange sur 

l'eau dans la mesure d'un endiomètre , et de 

le passer sur-le-champ dans l'eau de chaux ; 

i'air fixe est absorbé et l'eau qui le remplace 

donne, au moyen d'une échelle bien graduée, 

les proportions de cet air. 
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contenant d'air fixe, d'air inflam 

. i5 . . . , 85 
. 36o. . . . . 10. . 1 • 9° 
. 7 ° . • • • 2. . » . GO 

. I70. . , , 0. » . . 100 

622 • 

Le même charbon retiré de la cornue , y 
fut remis après avoir été trempé dans l'eau , 
il donna 81 once- mesures d'air fixe et d'air 
inflammable. Savoir : 

1°. ioonce-mes. qui étaient l'air des vais*. 
contenant d'air fixe, d'air inflam. 

2°. 12. . . . . '¿0. . . . 70 

Pour qu'on puisse saisir plus facilement la 

différence dans la quantité d'air inflammable 

et d'air f ixe, et les vraies circonstances qui 

accompagnent ces produits et qui indiquent 

l'époque de leur formation , il faut faire con

naître avec quelques détails les expériences 

de l'auteur, tant sur le charbon seul que 

mêlé au jïnery cinder. 

Quatre onces de charbon , pris au hasard 

dans un tas , ont produit 622 once-mesures 

d'air inflammable et air fixe , savoir : 

i°. 10 once-mes. c'était l'air des vais*. 
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Savoir : 

i«. i4once-mes. qui étaient Г air des vais" 
contenant d'air fixe , d'air intiam. 

2°. 4- • . . . 3o. . . . 70 
44. . . . . 26. . . . 74 

4°. 3 7 . • • • . 25. . . 7 5 
5°. 62. . . . . 20. . . . 80 
6". 12 . . . . . 8. . - • 9 2 

7 0 . 4. . . . 1. . - • 99 
8«. 4. . . . 0. . . . 100 

l 8 l 

J'ai continué , dit M. Woodhouse , à ajou
ter de l'eau h ce charbon et à le chauffer 
jusqu'à ce qu'il ait été consumé , la propor
tion d'air fixe a toujours diminué graduelle
ment. La première était de 3o , et la cin
quième de pur air inflammable carbonné. 

Lorsque les écailles de fer ont été ajoutées 
au charbon, la proportion d'air fixe a été 
beaucoup plus grande. 

Huit onces d'écaillés de fer et une demi-

once de charbon qui avait cessé de fournir 

de l'air , exposées à la chaleur dans une cor

nu» de terre*, ont donné, en 5 heures, 602 

Ce même charbon remis une troisième 

fois,après avoir ététrempé dansl'eau,adonné 

181 mesures d'air fixe et d'air inflammable 
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once-mesures d'air fixe et d'air inflammable. 

Savoir : 

i n. 14 onces mes. d'air atmospb., inflam. 
et. . . . . 3o a i ' f i " 

2". 3o. . . 5o. . 5o 

3". 8. . . 46. . 5 4 

4°- 8. . . . . 4^. * * 55 

5°. 20. . . 40. . 60 

6"- 18. . . 36. . 64 

7 \ 18. . . 3o. . . 70 

8». 84. • . • % *2 S M M M 7 5 
9 » . 128. . . . . 22. . . 78 

10°. 96. . . • * 22a • • 78 

78. . . . . 20. . . 80 

602 

Lorsqu'on a employé 2 onces d'écaillés de 
fer et une dragme de charbon, la première 
portion d'air a été de 40 d'air fixe sur 100. 
Avec une demi-once, l'air fixe était de 3» 
pour 100 ; et deux dragmes passées dans un 
tube de fer rouge, mêlées avec une dragme de 
charbon r ont donné 60 once-mesures d'air 
fixe et d'air inflammable. L a première por
tion était de 0.20 d'air fixe ; la dernière de 

0.25. 

La première circonstance qui fixe l'atten-
tioa de l'auteur, est la grande quantité de 

S 3 
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pur air inflammable carbonné produite par 
du charbon pris au hasard dans un tas, com
me il vient des marchands, comparée à la 
quantité produite par le même charbon 
mouillé et exposé de nouveau à la chaleur. 
4 onces de ce charbon donnent 170 once-me
sures d'air inflammable , absolument exempt 
d'air fixe ; mais quand il était d'abord trempé 
clans l'eau, Pair inflammable était de treize 
once-mesures, et la seconde fois 4 once-
mesures. Deux once-mesures d'une autre es
pèce de charbon ont fourni 148 once-mesures 
d'air inflammable ; et quand il a été trempé 
clans l 'eau, l'air inflammable a été diminué 
de 1 once - mesures. 

M. Woodhouse remarque ensuite que ce 
fait ne peut - être expliqué , qu'en supposant 
que le charbon commun est imparfaitement 
cuit , et que les principes volatils du bois qui 
s'en séparent consistent principalement en air 
inflammable. 

Les gaz que produisent le charbon et l'eau 
ont été attribués à la décomposition de l'eau; 
c'est-à-dire que l'oxigène de l'eau s'unit .à 
«ne partie du charbon et forme de l'air fixe, 
tandis que l'hydrogène dissout une autre par* 
tic de charbon et forme l'air inflammable car
bonné. Mais celte théorie ne s'accorde pas 
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avec l'augmentation graduelle de l'air in

flammable et la diminution de l'air fixe , 

lorsqu'on l'expose à la chaleur. Comme l'eau, 

suivant les chimistes français , est composée 

de 85 parties en poids d'oxigène et i5 parties 

d'hydrogène , les 85 parties d'oxigène de

vraient constamment s'unir au charbon et 

former de l'air fixe, et les proportions d'aiff 

fixe et d'air inflammable devraient être inva

riablement les mêmes ; ou lorsqu'on trouve 

deux parties en volume d'air inflammable , 

il doit y avoir une partie d'oxigène unie auv 

charbon ; ce qui n'a pas lieu , car quand on 

dégage les gaz du charbon , les premières 

portions sont généralement 70 d'air inflam

mable et 3o d'air fixe , et les dernières sont 

ou air inflammable pur, ou cj5 d'air inflam

mable et 5 d'air fixe. 

On observe , suivant M. Woodhouse , Ta 

même augmentation d'air inflammable et la 

même diminution d'air fixe , l'orqu'on mêle 

avec le charbon les oxides de zinc , de fer , 
de cuivre, de plomb , de manganèse et de 

bismuth. 

Une demi-once de zinc précipité de la 

dissolution de sulfate de zinc par la potasse 

et édulcorée jusqu'à ce que l'eauqui avait passé 

dessus ne fut plus troublée par le muriate da-

S 4 
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L'auteur a eu les" mêmes résultats en em

ployant les fleurs de zinc et le charbon. Le 

métal a été complètement réduit et a été 

trouvé adhérent au col de la cornue qu'il 

fallut casser pour l'en retirer. Dans trois ex

périences , cependant, il oblint 5o , 40 et 24 
once - mesures de pur air inflammable car-

bonné , sans qu'il y eût une quantité sensi

ble d'air fixe. 

Une once d'oxide rouge de fer, (colcotar 

de vitriol ) fait en exposant le sulfate de fer 

vertà une forte chaleur, et une drachme de 

charbon ont donné 70 once-mesures d'air 

barite , tenue à une chaleur rouge pendant 

une demi-heure, puis mêlée avec 2 dragrnes 

decharbon ("quiavait cessé defournirdel'air) 

dans une cornue de terre, a donné 86 once-

mesures d'air inflammable et d'air fixe. 

On relira d'abord 10 once-mesures qui 

étaient l'air des vaisseaux; on eu eut 

ensuite 4 dont. 
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fixe et d'air inflammable ; la première 

portion étant en entier d'air fixe , puis 

0.80,0.60,0.5o , et jamais moins de 0.40. 

Deux drachmes d'oxide de fer précipité 

du sulfate vert par la potasse , ayant été 

exposées à la chaleur rouge pendant une 

demi-heure avec une drachme de charbon, 

lui ont donné ifiC) once-mesures d'air fixe 

et d'air inflammable. 

L'air des vaisseaux d'abord séparé, le I e r . 
produit a été o.65 air fixe , 0.35 air inflam
mable. 

Le 8 e . . , o.i5 o.85. 

Les intermédiaires suivent le même dé-

croissement de l'air fixe. 

Demi-once d'oxide de cuivre précipité du 

sulfate bleu par la potass'e, exposée demi-

heure à une chaleur rouge , et une drachme 

de charbon , ont fourni 106 once-mesures 

des deux gaz. 

j G T PIODUIT ONCC-MES. J CO ^rfixe Q air infiam 

Le 7». 18 o.o5 0.95 
Demi-once d'oxide de plomb rouge , et 

une drachme de charbon ont donné 26 onee-

mes. des deux gaz. 
t e X̂*" ^E I 3 0 A C E _ M E 3 ' TENANT JQQ d'airjixe Q ai'n if'Jl 

Le 40. de 4 o.i5 o.85 

Demi - once d'oxide de plomb blanc , et 
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une drachme de charbon, ont donné 53 once-

mes. d'air inflammable et d'air fixe. 
j t r _ p r o d u i t ^ o n c e - m e « . Q^O •̂ X" O 20 a i r'"^, 

7 E. 6 0.20 o.oo 

Demi-once d'oxide noir de manganèse, 
et une drachme de charbon ont donné ¿5 

once-mes. d'air inflammable et d'air fixe. 
j e r p r o d u i t ^ o n c e - m e . . Q^Q "'rfizn Q 'r\fiam^ 

6". 3 o.25 0.75 

Demi-once d'oxide blanc d'étain, et 

une drachme de charbon ont donné 74 once 

mes. d'air inflammable et d'air fixe. 
j C T p r o d u i t J2 o n c e - r u e . Q air fixe Q airinjl 

S". 22 o.r5 o.85 

Demi-once d'oxide blanc de bismuth, 

précipité du nitrate de bismuth par l'eau , et 

une drachme de'charbon , ont donné 38 

once-mes. d'air fixe et d'air inflammable. 
j C T p r o d u i t |Q o n c e - m c ï . Q airji.xe Q -JQ air injt 

5R. 5 o.o5 o.o5 

Voici les raisonnemens par lesquels M. 

V\ oodhouse termine ces observations.' 

Tous ces oxides, excepté ceux de bismulh 

et de zinc , donnent plus d'air fixe qu'on 

n'en retire du charbon et de l 'eau, ce qui 

sembleprouver qu'ils contiennent del'oxigène. 

L 'eau paraît être le principal agent dans la 

production de partie de l'air inflammable et 
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de l'air fixe ; car ces airs sont produits en pro
portion de la quantité de ce fluide dans 
les oxides métalliques. La preuve que l'eau 
est un de ces agens , résulte de la différence 
dans la quantité de ces gaz produits par 
]e même poids d'oxide métallique et de 
charbon. Si l'oxigène était le seul agent, on 
n'aurait point d'air inflammable, et l'air fixe 
serait en plus grande quantité avec les oxides 
qui contiennent le plus d'oxigène, ce qui n'est 
pas. Ainsi,une demi-once de 77z//7Zz//7z,quel'on 
dit contenir o . i i d'oxigène , avec i drachme 
de charbon , donnent 26 once-mesures d'air 
fixe et d'air inflammable; tandis que la même 
quantité d'oxide de plomb blanc (qui ne con
tient que o.o5 d'oxigène) produisent 53 once-
mesures des deux gaz, et la proportion de 
l'air fixe est trois fois plus grande que celle 
du plomb rouge. 

L'oxide de bismuth, quel'on croit tenir o. 16 
d'oxigène , ne donne pas plus d'air fixe que 
l'on en obtiendrait du charbon et de l'eau. 

Les fleurs de zinc ne donnant point d'air 
fixe , quand on les expose à la chaleur avec 
le charbon ; tm, l'air fixe que l'on obtient 
quelquefois, étant en proportion de l'eau qui 
est unie à l'oxide; ces faits s'accordent bien 
avec la théorie du docteur Priesîley, et ne 
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peuvent se concilier avec la nouvelle doc
trine. Si le docteur Priestley pouvait prou
ver que l'on retire autant d'air fixe du char
bon et de l'eau , que du charbon et des 
oxides métalliques, le système anti-phlogis-
tique serait entièrement renversé ; mais pour 
cela , il faudrait montrer que le charbon et 
l'eau peuvent former de 5o à 100 parties 
d'air fixe , ce que l'on n'a pas encore fait. 

Tel est le précis des recherches entreprises 
par M. W'oodhouse, pour vérifier les faits 
opposés à la doctrine des chimistes français, 
et en apprécier les conséquences. On verra 
dans l'article suivant que le gaz inflammable, 
obtenu dans ces expériences , diffère essen
tiellement du gaz hydrogène, même du gaz 
hydrogène carbonné , et qu'il suffit d'en dé
terminer rigoureusement les caractères et les 
parties constituantes , pour faire évanouir 
toutes les difficultés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . S8J 

E X P É R I E N C E S 

Sur Ja réduction des métaux par le char

bon. Anomalie qu'elle présente. Décou

verte d'un nouveau gaz. 

M . V\ OODHOUSE, professeur de chimie à 

l'université de Pensilvanie, adressa , il y a 

quelque lems , à l'institut national, des ob

servations sur quelques objections du docteur 

Priestley ( i ) . contre le système anti-phlogis-

tique. Le citoyen Guyton , qui avait été 

chargé d'en rendre compte, jugea la matière 

assez importante , pour en présenter un ex

trait plus détaillé qu'il n'est d'usage pour les 

ouvrages imprimés; il voulut encore vérifier 

auparavant quelques-unes des principales ex

périences de M. Woodhouse , et ses occupa

tions ne lui laissant pas le tems de les suivre, 

il engagea le citoyen Désormes , répétiteur 

de chimie à l'école polytechnique, à se char

ger de ce travail. 

( i ) O b s e r v a t i o n s , on certain ob jec t ions ' , o f D . 

Joseph P r i e s t l e y , fo the antiphlogistic, system of 

chemistry. B y james Woodhouse efe. 
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Le citoyen Guyton fit son rapport le pre
mier prairial ; on conçoit que l'on dût être 
étonné d'entendre que plusieurs oxides métal
liques, en se réduisant par le charbon séché 
dans un creuset poussé au rouge, donnaient, 
au lieu de gaz acide carbonique, du gaz 
hydrogène carbonné. L'expérience avait été 
répétée sur l'oxide de zinc , et la presque to
talité du produit aériforme brûlait en effet 
comme le gaz hydrogène carbonné. 

Il n'en fallait pas davantage pour ranimer 
les espérances de ceux qui s'obstinent encore 
à rejeter les principes de la chimie pneuma
tique ; quoique le citoyen Guyton eût bien 
fait remarquer que M. Woodhouse n'annon
çait ce phénomène que comme une anomalie 
dont il fallait rechercher la cause particulière, 
et non pas comme une objection à une doctri
ne qu'il défendait lui-même contre Priestley. 

A la séance du 6, le citoyen Berthollet 
confirma, d'après sa propre expérience , ce 
résultat de la réduction du zinc parle char-
Jbon; et comme il avait vu quelques gouttes 
d'eau aux parois de l'allonge adaptéeau bec de 
la cornue, il proposa d'examiner si l'oxigène 
porté par le zinc n'aurait pas trouvé, dans le 
charbon, une quantité plus considérable d'hy
drogène, que celle que l'on y asupposée jusqu'à 
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(r) Ce phénomène avail déjà été observé. l e cit. 

Guyton en a fait mention dans ses recherches sur les 

gaz , qui font partie de la description de Taérostat de 

Dijon, etc. imprimée en 1784 (page 62). Mais à celte 

époque } on était encore loin de la route sur laquelle on 

devait en trouver l'explication. 

présent, et Formé de l'eau en se combinant 
avec lui , à la faveur d'une très-haute tempé
rature. 

A la séance suivante , le citoyen Guyton 
rendit compte de nouvelles expériences faites 
dans son laboratoire à l'école polytechnique, 
par les citoyens Désarmes et Clément, d'où 
il résulte que le gaz recueilli pendant la ré
duction du zinc par le charbon , est vérita
blement un gaz inflammable ( 1 ) , qui brûle 
lorsqu'on l'allume , en contact avec l'air 
commun 5 qui détonne , mais faiblement, 
avec le gaz oxigène, et qui en exige une plus 
grande quantité. 

Ce gaz est moins pesant que le gaz acide 
carbonique, mais bien plus que le gaz h y 
drogène carbonné 5 sa pesanteur s'approche 
même quelquefois de celle de l'air commun. 

Ce gaz enflammé dans l'eucliomètre de 
Voîta, sur l'huile ou le mercure, avec le g a z 
ox-gène , ne donne point d'eau, et le résidu. 
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aériforme est de l'acide carbonique que l'eau 
de chaux absorbe en totalité. 

On obtient le même gaz en traitant l'oxide 
de zinc avec la plombagine. 

Le fluide aériforme qui se dégage lors
qu'on expose au feu le carbonate de baryte 
mêlé avec le charbon pulvérisé, est absolu
ment de la même naLure. 

Enfin, si l'on met du charbon dans un 
tube de porcelaine , et qu'après l'avoir 
chauffé au rouge , l'on y fasse passer et re
passer du gaz acide carbonique,il augmente 
considérablement de volume ; il n'est plus 
absorbé par l'eau 3 au lieu d'éteindre la bou
gie , il s'allume , et donne, en brûlant, les 
mêmes produits que celui de la réduction de 
l'oxide de zinc par le charbon. 

L a conséquence de ces faits, se présente 
naturellement ; c'est du gaz carbçnneux 
ou gaz oxide de carbone, dans lequel le 
charbon n'est porté qu'à un plus haut degré 
d'oxidation, parce que l'oxigène en prend, 
à la faveur de la très - haute température 
qu'exigent ces opérations, plus qu'il n'en peut 
convertir en acide parfait. 

La dernière expérience, sur-tout, en four
nit une démonstration directe. Les résultats 
en ont été confirmés à la môme séance par 

la 
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(1) B e r g m a n De la recherche de la vérité, tom. I E- 1 

de l 'édit ion française , page 2.3-

Tome XXXyiJI. T 

la note que lut le citoyen Fourcroy , d'une 
expérience toute semblable qu'il avait faite 
dans les mêmes vues avec le cit. Thénart. 

Une observation que communiqua le cit. 
Hassenfratz , vint encore à l'appui de cette 
explication. Il avait fait passer du gaz oxi
gene sur du charbon, dans un tube incandes
cent ; et suivant la durée de l'opération , et 
l'élévation de température, il avait obtenu 
du gaz plus ou moins pesant, plus ou moins 
inflammable. 

Nous donnerons incessamment les détails 
des expériences qui ont conduit à la solution 
de cette anomalie, les conséquences qui en 
résultent, et les vues qu'elles présentent pour 
de nouvelles applications d'une théorie , qui 
est destinée à s'affermir par l'examen ap
profondi des faits qui lui paraissent le plus 
opposés. 

A ins i , l'on a encore un exemple frappant 
de cette vérité : que la nature ne nous ins. 
truit jamais plus efficacement que quand 
elle paraît démentir nos analogies ( 1 ) et 
on n'oubliera pas sans doute, que c'est l 'ap
plication que M. Woodhouse a portée sur 
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un phénomène dès long-tems entrevu , mais 

laissé dans l'oubli, ainsi que 1rs recherches 

laborieuses auxquelles il s'est livré , sans se 

laisser préoccuper par des opinions^ qui ont 

mis sur la voie de cette importante décou

verte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 

N O T I C E . 

SUT un nouveau moyen de blanchir le 

linge dans nos ménages. 

Par le citoyen C H A ^ T A L 

IL y a vingt mois que j'ai fait connaître , à 
l'institut, un procédé aussi simple qu'écono

mique , par lequel on pouvait blanchir-, en 
très-peu de tems, les toiles de coton. 

Ce procédé fut de suite rendu public par 

la voie des journaux ; et les anglais s'en em

parèrent avec u n tel avantage , que, peu de 

tems après, il se trouva adopté et perfec

tionné dans les belles fabriques de toile qui' 

existent en Irlande ( I ) . 

Le succès de ce procédé, chez une1 nation 

rivale, réveilla l'amour - propre et l'intérêt 

de quelques fabricans français. Le citoyen 

Bawens , propriétaire de la belle fabrique de 

filature et étoffes de coton à la barrière des 

( i ) On peut voir des détails sur cet méthode, dans 

l'ouvrage du citoyen D'OREIXY , intitulé: Essai sur le 

blanchiment. Chez DETERVILLE , libraire , rue du Bat

toir , n°. 6. 

T i 
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Bons-Hommes, vint me demander des ren-
seignemens sur ce procédé. Je lui donnai les 
dimensions de f'appareil ; et la direction de 
sa construction fut confiée au citoyen Bour-
lier, chimiste distingué, et propriétaire de la 
fabrique de sel ammoniac au Gros-Caillou. 
L a première expérience qui fut tentée dans 
l'atelier de Bawens , fut faite sur environ 
deux mille mètres de toile de coton. Le ré
sultat fut tellement avantageux, sous tous les 
rapports , que les citoyens Bawens et Bour-
lier s'associèrent de suite , pour former de 
semblables établissemens sur plusieurs points 
de la république. Le citoyen Bourbier est, 
en ce moment, dans la Belgique , où il mul
tiplie ces sortes d'ateliers, de manière à pou
voir blanchir une grande partie des toiles de 
lin qui s'y fabriquent. 

Je dois avouer que le procédé que j'ai dé
crit , a été singulièrement perfectionné par 
le citoyen Bourlier • il a établi des moyens 
faciles pour tourner les étoffes dans l'ap
pareil , et en présenter par là toutes les 
parties à la vapeur. Il a observé que le lin ne 
demandait, à la vérité , qu'une lessive faible, 
mais qu'il était nécessaire d'alterner l'action 
de la lessive , avec celle de l'air atmosphéri
que , pour le blanchir complètement. Il est? 
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parvenu À donner, en 2 À 3 jours, AUX toiles 
les plus grossières, une blancheur que les 
procédés des blanchisseurs ne peuvent leur 
donner qu'avec des moyens beaucoup plus 
lents et plus dispendieux» 

J'ai l'honneur de présentera la classe, des 
échantillons de bazins et de toiles blan
chis par le citoyen Bourlier ; on verra que 
le blanc peut en être comparé à ce que le 
commerce nous A présenté jusqu'ici de plus 
beau. 

Je ne m'étendrai pas sur les avantages que 
le commerce doit retirer de cette méthode. 
Je me bornerai à observer que les premières 
expériences qui sont toujours les plus coû
teuses, n'ont pas porté le prix du blanchis
sage à moitié du prix ordinaire-

Je ne doutais pas qu'on ne pût blanchir le 
linge avec avantage par ce même procédé -
mais il fallait soumettre mes idés à l 'expé
rience , et j 'ai invité le citoyen Bawens à me-
prêter son appareil pour y suivre une ex pé-
rience en grand. 

En conséquence, le 27 pluviôse an o. , il a 
été déposé , à la manufacture du cit oyeu Ba-
W e n s , deux cent paires de draps de l'HôteL 
Dieu de Paris , choisis parmi les plus sales. 

T 3 
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Trois expériences ont été faites sur ces 
draps. 

Première expérience. On a impregné i3o 

draps d'une lessive alkaline et caustique , 

contenant rb de soude ; on les a tenu six 

heures dans la machine à vapeur ; après 

quoi, on lésa imprégnés de nouveau pour les 

remettre encore six heures dans la même 

machine. 

On les a traités de la même manière une 

troisième fois, et on les a fait laver avec 

soin j on n'a appercu aucune tache devin, 

de graisse, de sang, ni de déjection animale. 

On a employé ; de livre de savon pour le la

vage de ces draps. 

Tout le monde est convenu que, parles 

procédés ordinaires, on ne parvenait ni à 

donner un blanc aussi parfait, ni une odeur 

de lessive aussi agréable. 

Le tissu n'a pas été du tout altéré. 

Deuxième expérience. La lessive alkaline 

ne contenait que 6 de soude ; mais on y a 

fait dissoudre 5 livres de savon. Les draps y 

ont été traités de la même manière ; les ré

sultats ont paru plus avantageux : le lavage 

en a été plus facile. 

Troisième expérience. On a ajouté au 

bain de la deuxième expérience , une quan-
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tité suffisante de lessive neuve. Centquarante 

draps y ont été traités comme les précèdent, 

et le résultat a été le même; 

On doit observer que l'eau de la Seine, dans 

laquelle on rinçait les draps, était très-jaune. 

Cette expérience m'a paru présenter plu

sieurs résultats dignes de l'attention de l'ins

titut. 

Premièrement. Ce procédé est très-écono

mique. 

Les deux cents paires de draps qui ont été 

blanchies par trois opérations success ives r 

présentent une dépense ( d'après l'état dé

taillé fourni par le citoyen Bawens ) qui est 

dans la proportion de sept à dix comparée 

avec celle qu'on fait communément dans les 

hospices. Cette dépense pourrait être réduite 

encore au moins d'un tiers , en établissant un 

atelier pour ce seul usage. 

Deuxièmement. Il faut deux jours au plus 

pour terminer l'opération. Cette économie 

du tems est incalculable. 

Troisièmement. Le linge n'est ni altéré ni 

déchiré , attendu qu'il ne passe par les mains 

qu'une fois , et qu'il est inutile de le battre. 
Quatrièmement. L'extrême chaleur à la

quelle le linge est exposé dans l'appareil, en 

lait pénétrer le tissu par la liqueur alkaline r 

T 4 
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à tel point, que les matières dont il est im
prégné ne sauraient se soustraire à son ae-
iion; de sorte que les miasmes et autres ma
tières attachées au tissu , sont détruits, dé
naturés ou combinés nécessairement-

Cet effet sera sur-tout apprécié par les 
médecins qui savent avec quelle facilité se 
perpétuent, dans les hospices , les germes de 
plusieurs maladies, et combien sont insuffi-
sans , pour les détruire, la plupart des procé
dés qui y sont usités pour y blanchir le 
Jinge. 
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P U R I F I C A T I O N 

De l'huile de colsa. 

Par le citoyen T H E N A R D . 

P O U R purifier l'huile de colsa, on en prend 

100 parties et 2 parties d'acide sulfurique 

concentré ; on mêle le tout ensemble et on 

agite ; aussitôt l'huile change de couleur ; 

elle se trouble et devient d'un verd noirâtre , 

au bout de trois quarts d'heure environ , elle 

se remplit de flocons ; à cette époque , il faut 

cesser de l'agiter , y ajouter à peu-près le dou

ble de son poids d'eau pour enlever l'acide 

sulfurique qui , s'il restait trop long-temps 

avec l'huile , ne manquerait pas d'agir trop 

fortement sur elle et de la charbonner. Il est 

nécessaire de battre ce mélange pendant au 

moins une demi-heure pour mettre les mo

lécules [d'huile, d'acide et d'eau en contact 

les unes avec les autres , et alors laisser re

poser. 

Au bout de huit jours environ de repos , 

l'huile surnage l'eau , et celle-ci surnage elle-

/nême une matière noirâtre précipitée de 
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l'huile par l'acide sulfurique; ( c'est cette 
matière noirâtre qui colore l'huile et qui l'em
pêche de brûler avec facilité) il s'établit donc 
comme on le voit trois couches bien distinc
tes ; la supérieure est huileuse , la seconde 
est aqueuse et contient un peu d'acide sulfu-
rique , et la troisième est charbonneuse ; 
il s'en faut de beaucoup qu'après ces huit 
jours de repos , l'huile qui forme la couche 
supérieure soit limpide ; il faudrait bien-, je 
crois , vingt jours pour qu'elle s'éclaircisse 
par le simple repos , mais en la filtrant, on 
l'obtient de suite parfaitement claire et trans
parente. Pour cela on peut employer du 
charbon pilé , du coton ou de la laine ; ces 
deux dernières substances sont préférables, 
le même colon et la même laine pourront 
servir un grand nombre de fois ; au bout 
d'un certain temps il faudra seulement avoir 
le soin deles dégraisser. 

lui suivant ce procédé â>ec soin , on ol> 
iient une huile qui a infiniment moins de 
couleur , d'odeur et de saveur que celle em
ployée 3 qui brûle avec la plus grande facilité, 
comparable enfin en tout aux huiles du com
merce les plus pures , ( la perte est très-peu 
considérable ) . 

Si ou veut l'obtenir plus blanche encore 7 
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on peutluifaire subir urideuxième traitement, 
mais alors sur 100 parties d'huile, un cen
tième d'acide sulfurique concentré suffit 5 
l'acide sulfurique ne fait point dans l'huile 
déjà purifiée , un précipité noirâtre ; il y 
fait au contraire un précipité d'un blanc gri
sâtre et peu abondant ; ce précipité se sépare 
moins facilement de l'huile que Je précédent. 

Lorsque l'huile a été traitée par ^ d ' a c i d e 
sulfurique , si on la -laisse digérer pendazit 
24 heures avec le quart de son poids de chaux 
ou de carbonate de chaux ou d'argile , on 
l'obtient presqu'aussi blanche que de l'eau. 

La chauxnile carbonate de chaux et sur
tout la première , ne pourraient point être 
employés avec avantage ; il y aurait trop de 
perte ; je pense que l'argile donnerait des 
résultats avantageux ; elle retient à la vérité 
une assez grande quantité d'huile , mais on 
pourrait par le moyen d'une presse , extraire 
presque les dernières .portions d'huile de 
l'argile. 
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M É M O I R E 

Sur l'eau distillée de quelques plantes 

dites inodores. 

Par le cit. D E L I I N E L , pharmacien à Pan*. 

J ' A i publié il y a quelques années, dans-

l'ancien journal de médecine , un mémoire 

sur cet objet; je vais le présenter de nouveau 

avec des additions, qui augmenteront peut-

être la confiance du médecin pour ce genre 

de médicament. L'opinion générale sur les-

plantes inodores , est que leurs principes vo

latils sont les mêmes dans toutes, c'est-à-dire 

un principe aqueux, parfaitement sembla

ble à l'eau distillée simple. Roux, professeur 

aux ci-devants écoles de lafaculté de méde

cine de Paris , soupçonnait bien que cette 

opinion était mal fondée ; et ses travaux le 

lui auraient confirmé, si les moyens de la 

chimie pneumatique lui eussent été connusj 

mais au moins il pensait bien différemment 

que beaucoup d'autres, sur la nature des

eaux distillées des plantes inodores» 
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L'analise A fait connaître que LA composi
tion des végétaux n'est point identique. Eu 
conséquence , l'artiste doit varier ses procé
dés suivantles diverses indications, doit il ré
fléchir sur les procédés des autres; car LA 
manière d'opérer, change beaucoup les pro
duits. 

L'agrégation des végétaux étant détruite 
par LA distillation, on A trouvé, dans la plu
part des plantes , un produit qui, se manifes
tant aux yeux, se rend sensible à l'odorat ; c'est 
L'huile volatile. Son absence dans les plantes 
qu'on appelé inodores , fait regarder leurs 
eaux distillées comme sans vertus medica-* 
menteuses. Je pense, avec BAUME, que les 
plantes inodores contiennent des principes 
volatils qui les distinguent essentiellement de 
l'eau pure. A la vérité, l'organe de l'odorat 
ne peut les découvrir ; mais ce n'est point 
une raison pour en nier l'existence, puisque 
L'on sait que dans la famille des' plantes Jilia-
cées , les principes volatils se manifestent par 
L'odeur, sans rien donner qui puisse être re
cueilli par les procédés ordinaires. 

La distillation employée à L'analyse des 
plantes inodores , se fait de deux manières ; 
à feu nu, en ajoutant de L'eau, ou au bain-
marie ; avec le suc exprimé des plantes ; 
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opération conseillée par Mesué , Charras, 
l 'Emery, et prescrite parle Codex de Paris. 
Baume adopte la distillation à feu nu, parce 
qu'il croit que la chaleur plus forte que dans 
l'autre procédé , décompose la partie rési
neuse , et fournit une huile etherée, laquelle 
selon lu i , fait la base des principes volatils 
des plantes inodores. Cet auteur ne donnant 
pas de preuves de son assertion, on peut n'y 
pas croire, et lui demander pourquoi cette 
huile , qui , d'après sa définition, rentre dans 
la classe des huiles volatiles , ne se manifeste 
pas comme dans la distillation des plantes 
qui en fournissent ordinairement ; on pour
rait encore demander au même auteur com
ment on peut concevoir la décomposition de 
la résine , ainsi qu'il l'a supposé , puisqu'il 
est reconnu que les résines sont elles-mêmes 
des huiles volatiles , devenues concrètes par 
l'oxigène au degré de chaleur de l'atmos
phère, et dont la densité doit plutôt augmen
ter à une plus haute température,, en suppo
sant qu'il y ait décomposition de l'eau pen
dant la distillation. 

Pour recueillir avec fruit ce que peut don
ner une plante inodore , il faut se servir de 
l'appareil usité , pour obtenir l'arôme des 
plantes aromatiques. J'ai distillé par ce. 
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procédé, i5 kilogrammes ou 3o livres de 
bouracbe fraîche et ileurie . mise sans eau 
dans un bain-marie , lesquelles ont donné 
quatre litres ou quatre pintes, d'une |liqucur 
limpide , ayant l'odeur parfaite de la plante, 
sans goût herbacé ni amer. Celte eau distil
lée a conservé son odeur pendant plusieurs 
années j sans qu'on pût si méprendre. J'ai 
fait évaporer un litre de ce produit étant 
très-clair ; pendant l'évaporation , l'odeur 
de la bourache s'est manifestée sensiblement, 
la liqueur réduite au 8 e. est devenue un peu 
jaune, sans odeur ni saveur ; le résidu s'est 
couvert d'une pellicule, et les parrois du 
vase ont été enduits d'ane couche assez 
épaisse d'une matière brune. 

Le mélange d'un double décilitre, ou 
huit onces d'eau de bourache , avec six 
grammes ou deux gros d'acide sulfurique, 
n'a pris aucune couleur ; mais après avoir été 
réduites jusqu'au huitième, il s'est développé 
une couleur pâle orangée, et le résidu avait 
une odeur particulière assez semblable aux 
tiges d'artichaux 

De même, un double décilitre, ou huit 
onces du même produit , avec deux gros 
d'acide nitrique, ont fait paraître une cou
leur violette, et , réduites également au 8 e. 
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par évaporation , la permière couleur a dis

paru , pour être remplacée par celle d'un 

jaune pâle ; le résidu avait la même odeur 

que le précédent, et il s'y est formé un léger 

précipité par l'addition de l'ammoniaque. 

La même quantité d'eau de bourachc, 

toujours obtenue par mon procédé, avec 

deux gros d'acide muriatique oxigéné , ont 

donné, par évaporation , un résidu ayant 

une odeur particulière. 

Pour objet d'une comparaison nécessaire, 

j 'ai combiné huit onces d'eau distillé simple 

avec deux gros d'acide nitrique ; après une 

évaporation qui a réduit le mélange au hui

tième , j 'ai trouvé la liqueur très - limpide , 

sans odeur, et n'ayant formé aucun préci

pité. Ces expériences prouvent déjà que l'eau 

de bourache et l'eau distillée ne sont pas la 

même chose. Les observations suivantes 

vont encore en augmenter la preuve, et les 

inductions utiles seront plus faciles à établir. 

La plante appelée solarium nigrum , par 

Linné, et solanum ojficinarum éteints ni-

çregantibus, par Tournefort. Plante dont la 

tige est branchue , haute d'un à deux pieds, 

et dont les tleurs forment des grappes pen

dantes , a été l'objet de mon travail. 

Je me suis appliqué à bien détailler le si
gnalement 
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(1 ) Celle expérience annonce assez au médecin pra

ticien , combien la manière défaire l'infusion et la d4~ 

Tom; XXXVIII. V 

gnalement de cette plante, afin de ne pas 

courir les risques de la contradiction , si 

toutes fois cette plante doit être soumise aux 

mêmes expériences par les amateurs de la 

vérité. 

J'ai fait distiller, dans un bain-marie , 10 
kilogrammes ou 20 livres de cette plante fraî

che et fleurie, sans addition d'eau, à la ma

nière avec laquelle on se procure l'arome. 

Cette distillation , qui ^a très-lentement, n'a 

donné que six litres ou six pintes d'une l i

queur limpide, semblable à celle que la plante 

laisse échapper quand on l'exprime entre les 

doigts. Pour ne pas laisser à l'odorat le droit 

seul de juger de la différence et de la nature 

du principe qu'il avait fait découvrir, j'ai 

fait évaporer, à une douce chaleur, quatre 

litres ou huit livres de cette liqueur. Dès la 

première impression de chaleur , une odeur 

vircuse assez semblable à celle de l'opium , 

s'est fait sentir. Vers le milieu de i'évapora-

tion, l'odeur n'a plus été sensible, et sur la 

fin , la liqueur s'est troublée en donnant 24 
décigrammes ou 24 grains d'extrait, dont 

les caractères méritent quelqu'atlention (1). 
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coc t ion des plantes mérite d'attention. Xe célèbre pro

fesseur de c lumie , I î u c q u e t , a loujour.s fixé l'atlenlixm 

de ses é lèves sur cet objet. Sans doute il l'aurait fait 

avec plus d ' impor tance encore s'il eut su que l'odeur 

t l a r s les v é g é t a u x , n'est que le végétal en partie fondu 

dans un gaz que l conque , ut plus généralement dans le 

gaz hydrogène . 

La petite quantité de ce produit, parfai

tement desséché , était de couleur roussâtre, 

semblable à celle de la cassonade , et annon

çant la présence d'un sel par une forme cris

talline , ce qui ne fut pas démenti par l'ex

périence. Ce sel, appliqué sur la langue, 

donna une impression de froid semblable au 

.sel de nitre ou nitrate de potasse , et sa dé

tonation sur les charbons , ne permit plus de 

douter que ce ne fût du nitrate de potasse. 

Comme il pourrait s'élever quelques doutes 

sur ce sel obtenu par volatilisation, je cite 

une expérience de Lavoisier, à l'appui de 

celle-ci. 

« J'ai mis, dit l'auteur, de l'eau de rivière 

» dans une bassine d'argent; j ' y ai fait dis-

y> soudre cinq livres de salpêtre , puis j'ai 

» fait bouillir la dissolution pendant vingt-

» quatre heures, en ayant soin de remplacer 

» par de nouvelle eau, celle qui était em-
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» portée par l'évaporation. Ayant ensuite 
3 procédé à la séparation du sel d'avec l'eau, 
)> j'ai obtenu par des cristallisations succe?-
)) sives, quatre livres huit onces trois gros 
» dix-neuf grains de salpêtre, au lieu de 4 
» livres que j'avais employées ; ainsi, il s'est 
» dissipé, pendant l'opération, sept onces 
3 quatre gros cinquante trois grains de ce 
> sel. Lavoisier avait été précédé dans l'opi-
» mon de la volatilité du nitrate de potasse 
y> par Vallerius et Kirwan. 

Pour être sûr que la vraie manière de dis
tiller le solarium ou rnorelle , est celle qui 
vient d'être détaillée , j'ai assayé d'autres 
procédés dont je vais donner connaissance, 
afin d'établir par une juste comparaison , les 
motifs de la préférence. A u bain-marie, 
j'ai distillé ro kilogrammes ou 20 livres de la 
même plante , avec autant d'eau. Le produit 
a été de 6 litres ou 12 livres d'une liqueur lim
pide , d'une odeur nauséabonde , plus forte 
que dans la première opération. Deux kilo
grammes , ou quatre livres de ce fluide éva
poré , ont donné 24 grammes ou 8 gros d'ex
trait , qui, malgré sa dessiccation n'a laissé 
appereevoir que très-peu de cristaux salins. 
Dans celle circonstance , la partie, extrac-
tive était trop considérable pour que le sel 

Y 2 
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pût se manifester avec les mêmes caractères 
que dans l'autre évaporation, et la dessicca
tion, dans cette circonstance, n'a jamais pu 
être aussi complète que dans l'autre expé
rience. 

La troisième manière de procéder à ce 
genre d'analyse, a été la distillation ordi
naire , c'est-à-dire à feu nu. Dix kilogram
mes ou vingt livres de la même plante , et le 
double d'eau, ont donné buit kilogrammes 
ou 16 livres d'nn produit clair et limpide, 
lequel par évaporation , a de même que dans 
les autres circonstances , affecté l'odorat par 
une odeur nauséabonde. L'évaporation ache
vée y l'extrait n'a été que de 4 centigrammes 
ou 4 grains qui ne s'est point trouvé mélangé 
de cristaux salins. 

L a différence des produits dans chaque 
manière d'opérer , est trop grande pour ne 
pas chercher à s'en rendre compte autant 
que la théorie peut le permettre. 

Lrt examinant avec les yeux de la chimie 
pneumatique , les procédés qui viennent 
d'être détaillés \ il sera peut-être possible 
d'expliquer la cause de la diversité des pro
duits. 

Dans 1# première opération , l'odeur nam 
séabonde > lors de l'évaporation, s'est moins 
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fait sentir que dansJa seconde et dans la troi
sième. Cette différence ne doit être ni sur
prenante , ni difficile à expliquer, en se rap
pelant que la plante qui a été mise dans le* 
bain-marie, et sans addition, baignait dans 
un fluide qui était l'eau de sa végétation. Ce 
fluide , pendant la distillation, n'avait qu'un 
degré de chaleur relatif a son volume, et 
par conséquent moins considérable que dans 
les opérations subséquentes ; l'eau ajoutée 
dans la première et dans la seconde opéra
tion , a facdité un développement plus con
sidérable de chaleur, et mettant ainsi une 
plus grande quantité d'eau en état de gaz , il 
y a eu une plus grande décomposition du 
végétal qui s'est combiné avec l'hydrogène; 
mais en poursuivant l'examen des diverses 
analyses, on voit que le produit de la seconde 
et de la troisième opération, est le même 
avec la différence dans la quantité, c'est-à-
dire , un extrait sans apparence de nitrate 
de potasse. ,La diversité de chaleur est-elle 
le cause de la différence dans-les produits en 
décomposant et recombinant peut - être les-
divers principes végétatifs? C'est ce que je-
n'entreprends pas d'examiner i c i , puisque 
mon seul but est celui de connaître la diffé
rence existante entre l'eau distillée pure , et 
celle des plantes inodores. Y 3 
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A ces observations , j'en ajouterai une 

d 'un autre genre. Plusieurs eaux dislillées à 

feu nu, avec addition d Jeau , telles que les 

eaux de pariétaire , de fraisier , et de sola

rium nigrum, ont toutes trois formé un 

dépôt verdâtre , lequel séparé de la liqueur 

par la filtration, a été dissout par l'alcali. 

Dans d'autres circonstances, on apperçoit 

des dépôts floconeux qui semblent être des 

espèces de mucilage, et cette différence de 

produits qui mérite d'occuper le pharmacien 

.observateur , tient sûrement à la mauvaise 

manière de distiller les plantes de ce genre. 

Je reviens à l'eau distillée de bourache , 

par mon procédé, c'est-à-dire au bain-marie, 

et sans addition d'aucun fluide , de laquelle 

j'ai distillé six onces à l'appareil pneumato-

chimique, à une température de 40 degrés; 

après que l'air des vaisseaux a été sorti, il 
s'est d é g a g e a deux reprises, un fluide aéri-

forme très-semblable à l'oxigène, ce que je 

n'ai pu obtenir avec l'eau distillée simple. 

Cette expérience confirme celle que je fis 

avec le célèbre Bucquet. De la bourache 

fraîche, introduite dans une cornue de verre, 

également distillée avec l'appareil pneumato-

chimique , laissa échapper à l'instant ou elle 

se desséchait ; une certaine quantité d'air 
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pur. En rappelant ici l'expérience de Vol ta, 
qui dit, qu'en 1 7 7 8 , il a retiré des eaux de 

la Seine, de l'air plus pur que l'air ordi

naire, on pourrait croire que ces deux expé

riences sont les mêmes , ce qui ne me parait 

pas vrai. L'oxigène obtenu de l'eau distillée 

de bourache et de la plante elle-même, est le 

résultat du travail végétatif, puisque nous 

savons , d'après Ingenhouze et beaucoup 

d'autres chimistes , que les végétaux , en dé

composant l'air atmosphérique pour leurs 

besoins , le font également à notre profit, en 

nous rendant l'oxigène qui leur est inutile. 

L'expérience de Vclta annonce seulement 

une interposition de l'air atmosphérique dans 

les eaux de la Seine, dont la pureté annoncée 

par l'auteur , est loin d'être celle de l'air 

obtenu par mon procédé ; mais la réunion 

des deux expériences , est la preuve de la 

possibilité avec laquelle on peut retirer de 

l'air plus ou moins pur combiné avec l'eau , 

dans le hiboratoire de la nalure. 

Pour dernière preuve que l'eau de bou

rache distillée par mon procédé , est com

binée avec des principes que ne contient pas 

l'eau distillée simple, j'en ai rempli une bou

teille que j 'ai conservée pendant un mois , 

très-soigneusement bouchée. A l'ouverture dg 

Y 4 
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la bouteille, une odeur d'hydrogène sulfurée 

s'est fait sentir très - sensiblement. Celte 

même liqueur exposée au soleil dans un vais

seau négligemment fermé, a repris son odeur 

première , en perdant de sa limpidité} la 

même expérience répétée avec de l'eau dis

tillée pure , n'a rien manifesté de semblable. 

Ou peut observer, à cet égard , que des eaux 

stagnantes ont le même désagrément, et que 

la cause est probablement la même , c'est-à-

dire la combinaison des débris de végétaux 

avec le gaz f^drogène : ce qui prouve que 

toutes les fois que l'eau distillée d'un végétal 

subit tous ces changemens , elle est très-

différente de l'eau distillée simple. La raison 

de ces expériences prouve que c'est à tort 

que Baron , dans ses commentaires sur 

l 'Emery, affirme que l'eau distillée des 

plantes inodores, est la même que l'eau 

distillée simple. 

Je passe au résumé que permet l'exposé 

que je viens de faire. 

i ° . C'est une erreur de croire que l'eau 

distillée des plantes inodores , est sans autres 

avantages que celle de l'eau distillée simple, 

et leur emploi dans la médecine sera plus 

suivi et plus fructueux par la comparaison 

qui peut être établie entre ces eaux du règne 
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végétal, et celles du règne minéral. Dans les 
unes et dans les autres , ce sont des principes 
très-divisés et étendus dans un fluide aqueux, 
ainsi que l'a voulu la nature dans une pro
portion relative à la sensibilité de nos or
ganes. Peut-être que de l'eau de bourache ou 
autre ainsi préparée , et employée dans les 
mêmes doses que les eaux minérales , devien
drait très-utile , tandis que dans les prescrip
tions ordinaires, ces espèces d'eau sont un 
médicament presqu'inutile , à cause du petit 
volume sous lequel elles sont administrées. 
Dans beaucoup de circonstances , le méde
cin remplacerait par ces eaux, les infusions, 
les décoctions et les apozêmes par une bois
son utile et moins désagréable , toute les fois 
qu'il croirait qu'il n'a pas besoin des parties 
extractiyes des végétaux. 

2°. C'est à la manière de distilleries plantes 
dites inodores, laquelle consiste dans le degré 
de chaleur toujours relative à la quantité de 
fluide , et dans les justes proportions de l'eau 
additionnelle aux diverses plantes , qui peu
vent en avoir besoin pour être distillées, 
que nous devrons probablement des médica-
mens nouveaux et utiles. L'usage de distiller 
les plantes aqueuses, telles que la bourache , 
avec un fluide superflu, taudis que la nature 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3i4 A N N A L E S 

leur en a donné la proportion convenable, 
pour tenir leurs principes dans une juste com
binaison , cet usage , dis-je, nous a peut-être 
tenu dans l'erreur jusqu'à présent, sur l'inef
ficacité des eaux distillées des plantes dites 
inodores^ie chimiste dontl'occupationapour 
objet l'art de guérir , doit méditer sur le parti 
utile que nous offrent les végétaux , et ne 
pas croire que tout est terminé pour les tra
vaux les plus simples de la pharmacie. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sur les moyens de reconnaître la présence 

du plomb dans le vin. 

Par le O . O . R E I N E C K E . J 

SATISFAIRE une cupidité sordide aux 

dépens de la santé de l 'homme, en donnant 

aux vins aigres une douceur trompeuse , par 

l'oxide de plomb ; ce crime a été commis, 

disons-le , pour la dignité du genre humain , 

plutôt par ignorance que par atrocité. A u 

jourd'hui, où la chimie répend sa lumière 

bienfaisante sur tous les arts , à un degré 

susceptible de frapper les yeux les moins 

sensibles ; aujourd'hui, dis - je , quiconque 

croit à cette dignité , se refuse à croire à 

l'existence de ce crime. 

Cette réflexion engagea les citoyens L a -

fond et Chevalier, à me remettre une demie 

bouteille de vin de Chably, dont ils avaient 

fait venir une partie considérable d'un de 

Jeurs correspondansj dont ils avaient envoyé 
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un certain nombre de bouteilles à un autre 
correspondant, et dont celui-ci leur en avait 
renvoyé une , en leur mandant qu'un cit. 
dont le mérite rend l'opinion précieuse r 

avait essayé cevin , et croyai ty avoir trouvé 
de l'oxide de plomb. 

Connaissant la délicatesse des citoyens 
Lafond et Chevalier , je sentis de quelle im
portance leur devait être la vérification du 
fai t , et voici les moyens que~j'ai employé 
pour y parvenir. 

i ° . Après m'être assuré que le cachet r 

dont le correspondant avait désigné la demie 
bouteille, était bien conservé, je commençai 
par examiner les propriétés physiques du 
vin qu'elle contenait. Il était parfaitement 
clair ; n'avait presque point de couleur , et 
n'avait formé aucun dépôt. La dégustation 
seule me donna la conviction intime que ce 
vin n'avait point subi la falsification dont on 
l'avait plus que soupçonné ; il avait ce goiit 
pur et piquant qu'on aime dans le vin de 
Chably , sans avoir la plus légère trace de 
cette douceur perfide que lui donne l'acétite-
de plomb , et qui se trahit toujours par un 
arrière-goèt shyrptique , quelque petite que-
soit la quantité du poison adoucissant. 

2° . Comme il s'agissait d'une conviction p 
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qiîe quiconque sait les premiers principes de 
chi nue doit reconnaître pour telle, je la cher
chai clans le rapport des prussiatesalcalins avec 
les dissolutions métalliques. L'on sait qu'ils 
les décomposent toutes en vertu de cette af
finité double , par laquelle l'acide prussique 
abandonne sa première base, pour former 
avec l'oxide métallique un prussiate insoluble 
et eoloré selon la nature du métal. En parlant 
de ce principe , l'on a dissous du prussiate de 
potasse cristallisé, dans de l'eau distillée ; on 
a mêlé cette dissolution avec une partie du 
vin soupçonné ; on a laissé ce mélange exposé 
à l'air pendant 24 heures , et ne trouvant 
alors d'autres changemens que quelques ato
mes de prussiate de fer , très-reconnaissable 
par son bleu pur -, l'on se croit autorisé à 
énoncer cpie le vin dont il s ' a g i t n e contient 
pas la moindre parcelle de plomb. 

3 ° . Pour donner à cette première preuve 
le degré d'évidence dont elle est susceptible , 
et mettre ses principes hors de doute , on â 
mêlé une autre partie du même vin soup
çonné -avec une seule goutte de dissolution 
d'acétite de plomb 3 on a ajouté à ce mélange 
une ou deux gouttes de la même dissolution 
de prussiate de potasse( 2°. ) ; on a obtenu sur-
le-champ un précipité d'un blanc sale, étant 
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le prussiatede plomb, et prouvant sans répli

que, que dans l'expérience précédente, le 

même vin aurait dû donner le même préci

pité , s'il eut conlenu une parcelle de plomb. 

4°. A ces preuves et contre-preuves par le 

prussiate ( 2 , 3 . ) , on a ajouté celle par l'a

cide muriatique : celui-ci sépare le plomb, 

comme on sait , de ses dissolutions , sous la 

forme d'un muriate peu soluble ; il n'a point 

troublé la transparence, ni produit un chan

gement quelconque dans le vin soupçonné ; il 

"v ient donc à l'appui des preuves d'où il ré

sulte que ce soupçon n'était point fondé. 

5". L'épreuve par le sulfure de potasse, 

proposée depuis long-tems comme un moyen 

sûr de reconnaître le plomb dans le vin, avait 

été employée par la personne mentionnée ci-

dessus. Nombre de causes connues rendent 

celte preuve équivoque, et on sait qu'elle 

n'est concluante que lorsque la présence du 

métal que je viens de nommer, a été.prouvée 

par la désoxigénation complète , ramenant 

l'oxide à l'état du métal. Faute de cette vé

rification , celle preuve est devenue assez 

souvent une source d'erreurs d'autant plus 

graves, que }e soupçon qu'elles font naître 

cstodieux.il était plus que probable que la 

même cause avait produit encore cette fois-ci 
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(1) Cetto indication , sous le titre de note sur l'expé

rience , m'a été remise avec le vin. ( O . -B.. ) . 

le même effet ; mais il était essentiel de le 

prouver, et cette preuve, la voici: 

Le réactif dont il s'agit, fut fait dans les-

proportions et de la manière indiquée par la 

personne qui avait employé cette preuve ( 1 J : 

parties égales de soufre et de potasse (caus

tique ) , ont été dissous dans une suffisante 

quantité d'eau distillée; quelques gouttes de 

cette dissolution que ladite personne ap

pelé sulfure, et à laquelle il aurait dû donner 

le nom de sulfure hydrogéné, ont été mêlées 

avec le vin soupçonné , et il ne s'est opéré 

d'autre changement que celui qui doit se 

faire dans le vin pur de cette espèce ; savoir 

la décomposition du sulfure , soit par l'acide 

malique, soit par l'acide tartareux dutartrite 

acidulé de potasse. Si ce vin eût tenu en dis

solution un atome de plomb, celui-ci aurait 

nécessairement formé sur - le -champ, non 

pa-s un sel, comme dit l'auteur de la note , 

mais un sulfure métallique insoluble et fa

cile à reconnaître par sa couleur, étant d'a

bord d'un brun rouge , et passant bientôt au 

brun noir. Or , notre vin , n'éprouvant de ce 

réactif d'autre changement que celui indiqué 
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tout-à-l'heure , provenant de ladite décom
position , et donnant pour résultat d'abord 
un nuage blanc , puis quelques traces à peine 
sensibles d'un dépôt de la même couleur, ce 
qui n'est autre; chose que le soufre précipité; 
il est encore une fois prouvé que ce vin ne 
contient pas un atome de soufre. 

6 e . Une autre partie du même vin bien jus
tement soupçonné, a été employé à confir
mer encore ici la preuve ( 5°. ) par la contre-
preuve : on y a mis une goutte de dissolution 
d'acétitede plomb, puis ajouté le sulfure hy
drogéné, et on a obtenu dans l'instant même 
le sulfure de plomb dont je viens de retracer 
la couleur. 

7°. Ayant une fois sous la main les ins-
trumens nécessaires pour ces recherches, je 
les appliquai au vin rouge d'un cabaret. Une 
partie de ce vin fut mêlé avec quelquesgouttes 
de la dissolution d'acétite de plomb, puis 
avec le sulfure hydrogéné, e t , sur-le-champ, 
le sulfure de plomb s'annonça par le chan
gement de la couleur. Le pourpre passa au 
noirâtre , et bientôt un dépôt abondant de la 
même couleur trahissait le métal. 

Une autre partie du même vin rouge a été 
mêlée avec le sulfure hydrogéné, sausajouter 
l'acédte de plomb , et la différence des phé

nomènes 
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Tome XXXVIII. X 

nomènes était si frappante , qu'elle suffit elle 

seule pour rassurer les personnes que l'a

mour cle leur santé engage à faire des re

cherches de cef te nature : le changement de 

la couleur n'est pas moins prompt dans le 

vin pur , que dans celui qui contient du 

plomb; mais ce changement est tout-tà-fait 

l'opposé de celui que je viens de désigner. Le 

vin rouge contenant du plomb , se renforcé 

par le sulfure hydrogéné ; le vin rouge pur , 

au contraire, en y mêlant ce réactif, échange 

son pourpre pour un rouge clair, rosé, et 

d'une si belle nuance, qu'en voyant le liquide 

se troubler, l'espérance d'obtenir un préci

pité , susceptible de devenir utile aux arts f 

ne rentre dans le grand domaine des illusions 

que lorsque le filtre, et le manque d'un dépôt 

sensible , oblige l'artiste de reconnaître son 

erreur. 

C O N C L U S I O N . 

Les expériences ci-dessus, prouvent que le 

vin qui m'a été remis par les citoyens Lafond 

et Chevalier, est, parfaitement pur , et ne 

contient pas un atome de plomb. 
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E X T R A I T 

D'une lettre de M. de Crell, au citoyen 

JBouillon-hagrange. 

, M . d e C R E L L , ne sachant pas encore que 
les auteurs des Annales étaient déjà instruits 

du sort de la prétendue découverte du pnéum 

de Stalmemann , entre , à ce sujet, dans des 

détails que la notice que nous en avons donnée 

d tus le tems ( i ) , nous permet de supprimer' 

Nous ajouterons seulement à ce que nous en 

avons dit, que les expériences de Hermstaedt 

s'accordent avec celles de Klapralh , vu que 

les unes et les autres prouvent que le nouvel 

alcali, renda par son créaîeur au poids de 

l'or , n'est autre chose que le borale de souda 

à exc^s de base ( le borax de commerce _). 

Lorsque M. de Crell nous aura donné une 

( i ) Voyez Ann. de chim. t. Ì O X V I . p. 2i5, 

J'annonce du pnéum , ci do ses proprié.'éi, faite par une 

lettre du cit. Wurze r an cit. Tan-Mons ; el ibidem, 

t. S X A ' \ I I , p. r i 2 , celie de \'a.aésLaUsnca\eul de celle 

découverte prétendue. 
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connaissance plus complète de ces expé
riences (de Klaprath et Stermstads), comme 
il a bieu voulu nous l'annoncer, nous nous 
empresserons de la communiquer aux lec
teurs de nos annales. 

2. Le célèbre Bruckniann (de Brannsuic ) 
a donné la description d'un ustensil dont sù 
servaient les anciens Germains. On l'a trouvé 
en faisant des fouilles aux environs de Bran-1 

nsuic , dans des terreins qui renferment du 
plâtre. Sa forme est conique; il est recouvert 
d'un enduit de quelques pouces d'épaisseur , 
d'un beau verd, d'un poli naturel, de la na
ture du malachite , et analogue à cet oxide c 

que les amateurs d'antiques appelent leur 
patina, ou aerugo nubilis. Cet enduit est 
très-dur; il a l'apparence d'un émail, et en 
le voyant à une certaine distance, il ressem
ble aux outils de la belle pierre néphritique 
qu'on a trouvée à Otahite. • 

3. HaWard a fait connaître le mercure 
fulminant. Il l'obtient en dissolvant ioô 
grains de ce métal clans une mesure d'une 
once et demie d'acide nitrique; en faisant 
refroidir cette dissolution, en la mêlant avec 
une mesure d'une once d'alcool; en expo
sant ce mélange à une douce chaleur; en fai
sant s'appaiser l'effervescence qui s'y opère 

X 2 
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en séparant par le filtre le précipité qui s'y 
forme peu-à-peu ; en lavant celui-ci exacte-
tement à l'eau distillée, et en le séchant à 
une température qui ne s'élève point au-des
sus de celle de l'eau bouillante. 

La quantité de ce précipité obtenu de roo 
parties de mercure , est de 120 à i32. Sa 
couleur a toutes les nuances qui se trouvent 
entre le blanc et le noir. Sa détonation a lieu 
à une température de 368». de l'échelle de 
Fahrenheit. En battant 2 ou 3 grains de ce 
précipité sur un enclume d'acier , avec un 
marteau de même métal, un bruit sourd se 
fait entendre, et la surface de ces outils est 
attaquée. Le même bruit se produit, en ex
posant ce précipité à l'action de l'étincelle 
électrique. Le choc de l'acier contre le cail-
lon, l'enflamme comme la poudre à canon. 
Celle-ci le surpasse à l'égard de la force pro-
jective i mais elle lui cède soûs d'autres rap
ports , notamment sous celui de l'action qui 
paraît dépendre de l'expension des gaz, et 
que de M. Crell appelle force écrasante; force 
par laquelle le mercure fulminant,'en l'em
ployant comme la poudre à canon dans les 
travaux du mineur, paraît agiravec plus d'é
nergie, vu qu'il fait sauter, dans des circons
tances égales, une plus grande masse déroche: 
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( 1 ) Une espèce de pressentiment me fait croire qu'on 

tes désignera dems la suite par les mots rayons phos» 

phogènes et phlugugènes ( O . R. ) 

X. 3 

4- M. de Crell nous rappelé la découverte 

de Herschrl , relative à la différence essen

tielle existant entre les rayons lumineux , et 

les rayons caloriques ( 1 ) , émanans du même 

astre. Il observe , avec raison , que cette dé

couverte nous mènera sans doute aux traces 

des vérités nouvelles et importantes, lorsque 

sa réalité sera constatée et mise hors de-

doute. Il ajoute que ie même savant, à qui 

l'astronomie doit une si grande partie de ses 

derniers progrès, travaille actuellement à un 

mémoire, dans lequel il expose l'utilité immé

diate dont ladite découverte est susceptible, 

eu appliquant aux besoins de l'homme la 

théorie sur laquelle son auteur l'a basée-

5. Gemelin ( professeur de l'université de 

Goettinguen ) , donne la description et l'ana

lyse de la pierre qu'il appelé marckanite, 
en rappelant par ce nom, qu'elle se trouve 

dans le lit du Marckanna, à Ochotz, en 

Sibérie. Comme cette analyse s'accorde avec 

oelles que Bergmann et Lowitz ont faites de 

la même pierre, tout en offrant des diffé-
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rences de résultats assez essentielles pour être 

recueillies , nous en insérerons un précis dans 

la suite de nos annales. 

6. Le mème'savant (M. Gemelin), a donné 
dans un autre mémoire (communiqué comme 
le précédent, en manuscrit par M. de Crell, 
au citoyen Rcinekc ) , un apperçu rupidede 
l'état de la chimie, depuis le commencement 
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Les ré
flexions dont M. Gemelin accompagne cet 
exposé historique; et le point de vue sous 
lequel il envisage ce vaste objet, nous faisant 
accroire que ce mémoire puisse intéresser 
nos lecteurs, nous le leur ferons connaître 
dans un de nos numéros prochains. 

7. M. Ritter ( jeune savant à l'université 
d e j e n a ) , obtenant, par le moyen d'uu 
grand appareil, connu sous le nom de la 
chaîne galvanique, et sur-tout par un chan
gement dans la manière de séparer les eaux 
clans lesquelles plongent les deux fils métal
liques, des résultats opposés, en apparence, 
au principe que les gaz hydrogène etoxigène, 
dégagés par l'action galvanique, soient le 
produit de la décomposition de l'eau, se croit 
autorisé à énoncer d'avoir prouvé que l'eau 
t'ï>t une substance simple , et que ces gaz 
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doivent Ieur^origine à une nouvelle combi

naison de l'eau avec un principe quelconque. 

« Cette opinion est tellement en contra-

« diction avec l'ensemble de tous les autres. 

« phénomènes chimiques, qu'il aurait été 

« presque impossible de l'admettre, quand 

« même on n'aurait pu trouver autrement 

«c d'explication satisfaisante à ces résultats. » 

A cette observation juste du citoyen Cuvier, 

(1) l'amour de la vérité commande de join

dre celle , que la chaleur et l'enthousiasme 

qui régnent dans le mémoire de M. Hitler, 

rendent cette opinion encore plus suspecte. 

Ayant ce Mémoire -entre nos mains, nous 

donnerons dans un de nos numéros prochains., 

l'exposé fidèle des faits , en laissant aux 

expériences futures à prononcer à l'égard 

des conséquences que la bonne philosophie 

permettra d'en tirer. 

8. M. Schaub ( professeur à Cassel ) y 

vient de faire l'analyse d'un minéral jusqu'ici 

inconnu. On doit l'avoir trouvé en Cor— 

nouailles, ( Coniwal l is ) , dans la sféatite. 

Il est en poudre ou en masses irrégulières. Sa 

couleur est jaunâtre à l'extérieur, et d'un 

(1) Voyez son Puipport sur le galvanisme, fait à, 

l'Institut national. 

X 4 
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substance, M. Schaub a trouvé 

Silice O,oo66ct 

*Fer oxidé 0,00166 
Zinc 0,2 5666 
Manganèse O,04333 

Cuivre 0,01000 
Acide sulfurique 0,21600 
Eau ( de cristallisation ) . . . . o,465oo 
Perte 0,00069 

I;QOOQQ 

blanc-luisant dans l'intérieur. I \ est fragile et 

maigre à toucher. Dans cent grains de cette 
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M É M O I K E 

Sur la culture des betteraves à sucre en 

France. 

JLA découverte de M. Achard , membre de 
l'académie de Prusse , relativement aux 
moyens de faire du sucre en Europe , à l'aide 
d'une sorte de betterave ( beta vulgaris 
ZÂnn. ) que j'appele betterave à sucre , est 
connue. Tl est inutile de s'étendre ici sur la 
beauté de cette découverte, et sur les suites 
heureuses qu'elle peut et doit,avoir en gé
néral. L'iiuteur de ce petit mémoire se con
tentera de remaquer un avantage particulier, 
dont il lui semble que cette découverte est 
susceptible pour la France. 

Cet avantange, c'est qu'au moyen de la 
culture des betteraves à sucre , on pourrait, 
très - probablement , mettre en valeur en 
France , des terrains qui, dailleurs, n'en vau
draient pas la peine, p. ex. les Landes. Oii 
«ait assez combien le sol du Brandebourg est 
aride et sabloncux , et cependant les bette
raves y viennent très-bien : il est vrai qu'il 
ne faut pas choisir le terrein le plus mauvais; 
je crois que ce que nous appelons un bon ter-
rein clans le Brandebourg, passerait encore 
pour bien mauvais en France. 

Suppo.se donc cpie mon idée fût juste; il 
est évident que, la culture des betteraves à 
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sucre, fourniraient un moyen de tirer pasfi 
de terreius f'aill -urs inulil 's. Tl s'agirait donc 
de fa ; ,-e un ess'ii , rr de voir si l'on pourrait 
elfe, tivendent ti-^f pa pii des Landes demeu
rées imiltf-s en France, par la eullure des 
betteraves a sucre. 

D'ar rès les expériences de M. Aehard , ou 
ne peut semer des tvtteravcs à sucre avec 
succès dans le même lerrein , que tous les 
quatre ans. Pendant ce tenis , on peut tour-
à-tour semer difT renies sortes de grains , 
comme f-< ment , sei.lc , etc. Cette possibi-
li .ede cultiver des grains , (pii tous ont plus 
ou moins de parties sucrées, et le principe 
reronnu pour rertain , (ju'un sol épuise par 
imcsorle de piaules, peut encore très-bien en 
produire une autre sorte, parce qu'elle s'ali
mente de parties non homogènes, aux par
ties dont s'alimente la première , et peut , 
par conséquent , trouver encore de quoi 
croître et se développer dans un sol qui 
n'offre plus rien à celle - ci ; ce principe , 
dis-je , m'a fait penser à joindre à la cul-
turc de la betterave à sucre , une plante qui, 
loin de renfermer des parties sucrées, ren
fermât au contraire des parties alcalines, et 
fut en même tems'utile. Celte plante, c'est le 
pavot, dont les graines fournissent une huile 
propre à dili'-rens u.v'gos , et dont les tiges 
brûlées , donnei.l une cendre rie lie en alcali. 
]i est possible (pie , vu la différence des par-
tics dont s'alimentent les b. licraves à sucre, 
on pût réduire a 8 , les 4 ans qu'il faut laisse? 
reposer , pour ainsi dire , le terrein épuisé de 
parlios susceptibles de fournir du sucre». 
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Ma proposition de joindre Ja culture du 
pavot à celle des betteraves , est primitive
ment fondée sur ce que le pavot aussi, vient 
très-bien dans le sol aride du Brandebourg ; 
mais elle s'appuie encore sur les considéra
tions suivantes : 

1. L'expérience a fait voir que la betterave 
à sucre vient fort bien clans un terrein fumé 
Cn grande partie avec des cendres lessivées : 
donc les cendres des tiges de pavots, après 
avoir été lessivées , fourniraient un bon en
grais. 

2. Les mêmes vyises et les mêmes four
neaux qui servent à évaporer le jus de bette
rave pour le réduire en un syrop crystalli-
sable, peuvent servir à évaporer les lessives 
alcalines. 

3. En joignant ainsi le produitdes graines, 
l'iiuille d'oeillette, avec celui des tiges ou 
l 'alcali, il ne me paraît pas douteux qu'on 
retirerait plus davantage de la culture du 
pavot, que de celle d'une autre plante. 

Supposé même que la culture du pavot 
pût réduire à 3 ans l'intervalle auquel on 
peut recommencer à semer des betteraves ù 
sucre dans le même terrein, toujours fau
drait-il joindre quelqu'aulre culture à celle 
des betteraves et du pavot, pour ne pas lais
ser le terrein inculte un an. Je proposerais 
donc de joindre la culture du sain-foin ou de 
la luzerne ( esparcette ) aux cultures déjà 
proposées , en l'employant, ainsi que le su
perflu des betteraves, a l'engrais des bestiaux, 
lesquels achèveraient de fournir le fumier né
cessaire. Je remarque que dans le Jjrande-
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bourg on emploie les tiges de pavois pour la 
litière du bétail, et que ces tiges, ainsi em
ployées , seraient encore propres à donner 
de l'alcali. 

Si ces idées avaient le bonheur d'attirer 
l'attention , soit du gouvernement, soit des 

f ersonnes disposées à en tenter l'exécution , 
auteur d( ce petit mémoire s'empresserait 

d'y concourir de toutes ses forces et de tous 
ses faibles talens. .11 est ami de M. Achard , 
qui s'occupe actuellement de la culture des 
betteraves à sucre en grand , et qui ne refuse
rait pas de lui communiquer tout ce que 
l'expérience pourra lui apprendre. Le pre
mier point serait d'essayer la culture des bet
teraves à sucre et des pavots en France, dans 
un teirein assez ingrat pour être demeuré in
culte. Si cet essai était une fois résolu, l'au
teur de ce mémoire comuniquerait, en dé
tail, la manière dont il faudrait s'y prendre. 

Berlin, i5 avril an 1801. 
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Nouvelles de Chimie. 

i°. M. Simon, jeune chimiste de Berlin, 

îès-insfruit, et lié avec mon ami , M. de 

Castillon , de l'académie des sciences de 

Prusse , a fait une suite d'expériences neu

ves et intéressantes sur le galvanisme. Tl 

les a consignées dans un mémoire en manus-

en t , que mon ami m'annonce, qu'il m 'au

torise à faire insérer dans les Annales, et 

que'je vous ferai remettre aussitôt que je 

l'aurai reçu, 

2°. Le même chimiste , ( M. Simon , ) 

étant parfaitement au courant de tout ce 

qui se passe en Allemagne, en fait de Chimie, 

me mettra à même de communiquer aux 

lecteurs des Annales chaque fait Remarqua

ble dans l'histoire chimique de ce pays-là. 

3°. Par un paquet que je viens de recevoir 

de Berlin, M. de Castillon, m'a envoyé un 

petit Mémoire sur la culture de la betterave 

en France. Je vous le communique, et parce 

que je le crois intéressant en lui-même, et 

parce que l'amitié qui lie ce digne savant 

avec le célèbre Achard , ajoute à l'impor

tance des offres que M. de Castillon fait au. 

gouvernement et aux habitans de la France, 

par la voie du Mémoire dont je parle. 
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Le ciloyen Edouard Adam , de Rouen , vient de dé
couvrir un nouveau procédé de distillation , qui paraît 
devoir être pins avantageux que tous ceux proposés et 
exécutés. 

I l retire immédiatement du vin , par une seule opéra* 
tion , l'esprit le plus rectifié du commerce , avec une 
économie des f , dans le combustible et la manipulation. 
I l retire pareillement des mares et des lies, l'esprit le 
plus rectifié , par une seule opération , et dépouillé du 
tout mauvtus goût. 

Il a complété cette découverte en ayant trouvé le 
moyen d'obtenir , avec économie , la combinaison 
exacte de l'esprit avec l'eau en toutes proportions -, il en 
résulte , par ce moyen , une eau-de-vie plus suave et 
plus amiable que leau-de-vie ordinaire, qui ne difîère 
en rien de cette dernière , dans le soutien de sa preuve. 

Cette découverte va nécessairement influer sur le 
commerce actuel des eanx-de-vie. Le mauvais goût 
qui accompagne ordinairement les esprits , leur mélange 
impartait avec l'eau, leur fait préférer les eaux-de-vie 
ordinaires. 

Ces désavantages, n'exilant plus les esprits, seront 
demandés de prélérence, tant à cause de leur bon goût, 
qu'à cause de la grande économie des frais de trans
port. 

Celte découverte a été vérifiée le 8 germinal dernier, 
par des commissaires nommés par le préfet du dépar
tement de l'Hérault. 

Le citoyen Edouard A d a m , vient d'obtenir un bre
vet d'invention pour utiliser sa découverte; il se pro
pose, aussitôt que la construction de l'atelier qu'il éta
blit à Celte sera achevée, de faire jouir le commerce 
des avantages de son nouveau procédé. B . L. 

F I N D U X X X V I I I e V O L U M E . 
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